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IE Parlement et Ie Gouvemement danois ont institu6 en 1919 un fonds, 
L nomm6 Ie "Rask-0rstedfond", dans Ie but d'aider au "d6veloppement 
de Ia science danoise en coop6ration avec les 6tudes sclentillques Inter
nationales." Pendant les ann6es qui ont suivi Ia guerre ce fonds a essay6 
surtout de faciliter Ia reprise de Ia coop6ration intellectuelle qui avant la 
guerre avait donn6 de si importants r6suItats ~our la science Internationale. 

En 1921 Ie comit6 d'administration a d6cid6 Ia publication d'un ouvrage 
scientillque sur Ia Socl6t6 des Nations, dO 11 II collaboration d'auteurs de 
dilf6rents pays. Cet ouvrlge devait avoir pour o~jet de donner un expos6 
des origines de II S0cI6t6 des Nations, de son activit6 et des opinions diver
gentes qui se sont manifest6es dans les diff6rents pays appartenant ou non 
11 Ia Societ6 des Nations, au sujet de son importance et de son caract~re. 

L'idee d'uo tel ouvrage a rencontr6 Ie plus vif int6ret chez les personnalites 
qui ont particip6 11 la creation de Ia Socl6t6 des Nations, ou qui plus tard 

ont pris part 11 son oeuvre. Des repr6sentants des £tats alli6s et associ6s, 
des £tats vaincus et des £tats neutres se sont rencontr6s Icl dans un travail 
commun, tous inspir6s du mcme desir de contribuer 11 la cr6ation d'une 
organisation internationale bas6e sur les principes de la paix et de la justice. 

Le premier volume de I'ouvrage expose d'abord les origines de la Societ6 
et les opinions divergentes qui se sont manifestees lors de sa fondation; 
M. P. HYMANS donne ensuite un expos6 de I'oeuvre du Conseil, tanelis 
que M. Leon Bourgeois donne son appreciation sur I'6tat actuel de la Soci6t6. 

Le second volume exposera en d6tail les travaux des diff6rents organes 
de Ia Soci6t6 et contiendra en outre des articles exposant les opinions sur 
Ia Societ6 de quelques auteurs qui n'ont pu terminer leurs articles 11 temps 
utile pour etre inser6s dans Ie premier volume. Le second volume sera 
publi6 dans quelques mois. 



PREPARATION DE LA SOCIETE DES NATIONS 
PENDANT LA GUERRE 

PAR 

CHR. L LANGE 

INTRODUCTION 
L'ID£E D'UNE SOCI£T£ DES' NATIONS AVANT 1914. 

T'IDBB d'une organisation internationale, sous forme d'une fl!dl!ration, est tr~ 
L vieille. Les premiers projets datent du 14° si~le, et leur nombre va toujours 
en croissant, notamment depuis Ie 17· si~le. C'est au cours de ce dernier si~le 
I!galement que fut fondl!e \a science du Droit international, sous I'inspiration des' 
Alberico Gentili et Hugo Grotius!) . 

Jusqu'en 1815, ces tendances intemationalistes sont d'ordre purement Iittl!
raire; apr~ les guerres napoll!onniennes surgissent les Socil!tl!s qui crl!ent Ie mouve
ment organisi! de la Paix. Les premi~res associations de ce genre ont I!t6 form6es 
d~ns les pays anglo-saxons, sur I'initiative des Quakers; elles avaient au d6but un 
caract~re prononc6 religieux et sentimental. Leur but 6tait de combattre I'esprit de 
.1a guerre; au lond elles I!taient anti-militaristes. Plus tard (depuis 1900) Ie mot 
pacifistes est devenu courant pour dl!signer leurs adbl!rents. Leur idl!e positive 
6tait celie de la fraternit6 et de la solidarit6 bumaines.O) 

Au milieu du 19· si~le un courant d'ordre 6conomiste s'allia au mouvemimt 
moral: ce fut celui du Libre-Ecbange, et les inspirateurs de ce courant, Richard 
Cobden et John Bright en Angleterre, Fr~d~ric Bastiat, plus tard Fr4d4ric Passy en 
France, devinrent en meme temps des ap6tres· de la PRix. Des Congr~ inter
nationaox furent organisl!s d~s 1843; une longue interruption fut caus6e par la 
rl!action nationaliste que provoqu~rent la guerre de Crim6e et les guerres nationales, 
1859-70. La sl!rie en lut reprise 1 partir de 1889 et continu6e jusqu'en 1913. 
En 1891 Ie Bureau international de la Paix lut lond6 1 Berne; il servit de trait 
d'union ~ntre les soci6t1!s nationales de la Paix, de plus en plus nombreuses, 

I) Voir ScIulcIdng, Die Orgaoisntion derWell (festgabe fiir Laband), Tiibingen 1908; aussi ptmI iI. part, 
et en outre pubU6 (en abreg6) dana 1a Revue du Drok international public, Paris 1908; r ... M.rzIm, Der 
Gedanko der international .. Organisation in aelner Entwicklung 1300-1800, La Hay. 1917; I/eds/ob, 
DIS Problem des V61korrechls, Leipzig 1917; Lange, Histolre d. l'lnternationalism., I Ousqu'l 1648), 
Kristiania, Institut Nobel, 1919. - Cp. Ie remarquable article de Ma:r. Huber, Beitrige !Dr Kenntnis der 
soziologischen Grundlagen des V61kerrechlS in der StsatengeseUscball, Jahrb. des .. lIenOlcben Rechls, 
IV (1910), et lea ouvrages de NomumAII8"U, The Greallllusion (1910), et, surtou~ Th. foundations 01 
Intemational Polity, London, Heinemann, 1914.. 

I) 11 n'extste pas d'biatoire acientlftque du mouvement paclftste au 1ge 81~1e. II raut se mE8.er de MelamId, 
Thoorle, Unprung u. Geschlchte der Friedenaldee, Stuttgart, 1909. - Fried, Handbuch der friedenebe
wegung, 2te Auft., Leipzig: 1911-13) donne quelques indications et renseignements utiles. 
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organisa les congr~ internationaux, et assura l'ex6cution de leurs resolutions. En 
1889 avait ete forme l'Union interparlementaire, qui institua son Bureau, egale
ment l Berne, en 1892. L'Union organisa des Conferences, qui preconis~rent 

surtout Ie recours l I'arbitrage, et en general Ie reglement judiciaire des conOits 
entre etats. 

Dejl en 1873, deux associations juridiques avaient ete fondees, I'lnstilut de 
Droit international, de caractere exclusivement scientiOque, et l'lnternatlo/UIJ Lalli 
Association, qui se posa des buts d'ordre plus pratique, visant la vie commerciale 
et la navigation. 

II ne faut pas oublier non plus I'importance au point de vue international du 
mouvemenl socialiste, qui organisa des Congr~ internationaux depuis 1889 et 
cr6a un Bureau international, l Bruxelles, en 1901; ni Ie Consell international des 
Femmes; ils vouerent tous les deux un concours conscient et suivi .. I'reuvre de 
paix et de cooperation internationale. 

Jusqu'au 19° siecle l'inOuence du mouvement internationaliste sur la legislation 
et la vie politique des etats n'avait ete que minime. Les trait&! de Westphalie, de 
1648, presentent Ie premier exemple de conventions generales, embrassant plus 
ou moins completement la communaute des etats civilis&!. Les traites d'Utrecht, 
de 1713, et surtout ceux de Vienne, de 1815, continuent celie tradition, et ainsi 
s'ebauche lentement I'organisation embryonnique d'une Societe des etats, ou, si I'on 
veut, des Nations, regie par Ie droit ("VOlkerrechtsgemeinschaft"). A Vienne des 
conventions generales sont adoptees sur les questions de la lraite, des Oeuves inter
nationaux, des privileges et immunit6S diplomatiques. La convention d'e Paris, de 
1856, sur Ie droit de guerre maritime, obtint plus tard une reconnaissance pres
qu'universelle. La Conference de Geneve, en 1864, sur l'inviolabilit6 des bless6a 
et du service de la sante militaire en temps de guerre, pr&!ente Ie premier exemple 
d'une reunion des plenipotentiaires des etats convoques exclusivement en vue d'une 
reuvre humanitaire. Depuis, ces conferences ne se comptent plus. Elles codiOent 
les regles du droit international dans les domaines les plus divers: postes, t6legraphes 
et transports; navigation, mesures sanitaires, traite des blanches - pour n'en citer que 
quelques-uns. A cOte des conferences officielles des etats se placent, en nombre ,plus 
grand encore, les associations et les congr~ priv&!, poursuivant leurs buts sur Ie 
terrain international.') 

Cette internationalisation de la vie publique et priv6e est un des traits les plus 
caracteristiques de I'epoque contemporaine. Elle tient au developpement des moyena 
de communication et Ii la cr6ation d'un marche mondial. Le probleme se posait, de 
plus en plus imperieusement, de creer, pour la vie internationale, existant dans Ie 
domaine des faits economiques et intellectuels, I'organisation voulue et appropri6e 
sur Ie terrain polilique. Le retsrd de I'evolution politique sur celie des faits et des 
idees devint de plus en plus evident. C'est Ie merite des pacifistes er des interparle. 
mentaires d'avoir insiste sur la gravit6 du probleme, sur I'etat anarchique des rap-

') Voir fA_ de /a VI< intmrationm., publik per ('om", ceutnJ des Associationa in_esl 
Bruxenes, I, 1908-09, et II, 1910-11. Ou trouvera des renseignemeuto pI ... _II, mala moina com
pI .... dans Ie Rlpntoire des ~ _, Geu~e 1921, pubL per Ja Soci6tt des HatioIIa. 
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ports internalionaax. lIs ont denonc6 Ia funeste doctrine bismarckienne, d'apr~ 

IaqueUe "Ia force primait Ie droit" dans Ies relations entre etats, constatation d'un 
fait malheureusement trop evident, dont bien des hommes d'etat ont voulu faire un 
principe d'action. II y a eu, toutefois, tr~ peu, meme parmi les internationalistes, 
qui cint envisage I'ensemble du probl~me; les postulats des paciRstes, les etudes 
des juristes et des sociologues ont vis6,· presque exclusivement, des probl~mes 
d'esp~ 

Et tout de meme, ceux qui savaient ecouter I'herbe lever, luraient pu discerner 
des tendances bien nettes vers une organisation d'ensemble des rapports internatiG
naux. 

Les conferences des plenipotentiaires des etats pouvaient etre regard6a comme 
des rouages embryonniques d'un pouvoii" Mgislati/, preparant une sorte de codillca
tion, encore imparfaite et decousue, du droit'international. Ces conferences s'occu
paient du droit maritime, des mesures saniwres, de la traite des blanches, pour ne 
citer que quelques exemples. Un commencement d'administration internationale 
se dessinait, d'autre part, par la cr6ation d'une s6rie de bureaux internationaax, 
surtout dans Ie domaine des moyens de communication (postes, telegraphes, trans
ports par chemins de fer), mais aussi dans d'autres domaines, comme celui de la 
propriete intellectuelle; c'ewt Ill'embryon d'un pouvoir ex4cuti/. Quant au pouvoir 
jutficiaire, des germes pouvaient en etre discernes dans les tribunaax d'arbitrage, 
fonctionnant d'une fa~on intermittente, et sur la base de compromis librement con
sent'.s par les parties, pour des affaires d'esp~ et Ie plus souvent de moindre 
unportance. 

II faut, en effet, la perspective historique que nous poss6dons maintenant, pour 
. voir dans ces debuts modesfes et souvent assez insigniflants, Ie depart d'une evolu
tion nouvelle. A la fin du 19· sioole, il n'y avait gu~re que les .. visionnaires de la 
pm eternelle" qui y voyaien! quelque-chose de vraiment important. 

Aussi I'entreprise genereuse des Conl4rences de /a Paix n'a-t-elle pu pousser· 
beaucoup plus loin vers une vue d'ensemble; ello garde encore un caract~re indecis 
et tAtonnant. 

La premi~re conference, reunie en 1899 lla Haye, sur l'initiative du tsar, en vue 
d'attaquer Ie probl~me de la reduction des armements, n'a pu rien faire de serieux 
pour solutionner ce probl~me epineax, surtout 1 cause de I'opposition du gouverne
ment allemand. Si la Conference a pu faire quelque-chose dans d'aulTes domaines, 
elle en fut surtout redevable aax travaux des interparlementaires et des jurisconsul
tes de l'Institut de Droit international. En effet, II Ire Convention qui sortit des 
deliberations de la Confer"nce, relative au R~glement pacifique des conflits inter

. nationaax, tltait basee sur des avant.projets 6labor6a par ces deax institutions. La 
convention ere. une pretendue Cour permanente d'arbitrage international - pre
tendue parce que la nouvelle institution n'etait ni permanente, ni meme une "Cour", 
mais tout simplement Ie cadre de tribunaax d'arbitrage cre6s ad hoc pour des litiges 
que les etats se d6claraient prets, dans chaque cas particulier, • soumettre l un 
r~glement par I'arbitrage. La tentative tr~ s6rieuse faite 1 la Haye de prevoir 
une vraie juridiction pour la "Cour", sous forme d'engagements pris par les etats 

,. 



4 LANGE: PREPARATION PENDANT LA GUERRE 

de lui soumettre certaines catt!gories de Iitiges, t!cboua, elle aussi, sur Ie non-pos
sumus de l'Allemagne. Le recours II la 'nouvelle Cour resta facultatif. 

C't!tait III de pt!nibles et bien modestes dt!buts; mais un premier pas avait 6t6 fait 
vers I'organisation d'un pouvoir judiciaire international, bien que sans obligation 
et sans la moindre trace de sanctions. Le prt!ambule de la convention du 29 
juillet 1899 marqua qu'un premier jalon avait t!te post! dans la voie nouvelle, 
en dt!clarant que les plt!nipotentiaires des t!tats reconnaissaient "Ia solidarit6 qui 
unit les membres de la Societe des Nations civilist!s". 

La formule "Socit!tt! des Nations" fut ainsi consacrt!e. Mais cette Socit!tt! demeu
rait encore fort rudimentaire. Un pouvoir judiciaire embryonnique avait t!t6 ert!e, 
e! la Conft!rence avait fait un pas vers I'organisation d'un pouvoir It!gislatif pt!riodi
que. La Conft!rence de la Paix elle-m!me avait, en effet, entrepris un commence
ment de codification du droit international, en t!laborant deux projets de conventions, 
I'une sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, I'autre sur I'adaptation II la 
guerre maritime des principes de la Convention de Gen~ve de 1864 (inviolabilit6 
des blesst!s etc). Elle avait, par une de ses rt!solutions, envisag6 la continuation 
de son reuvre. 

Une deuxi~me conft!rence sit!gea, en effet, t!galement 11 la Haye, en 1907. Elle 
t!tait plus importante que la premi~re par sa composition; elle reunit les repr6sen
tants de 44 t!tats, alors que la premi~re n'en avait comptt! que 26; et elle envisagea, 
plus bardiment que la premi~re, la continuation de I'reuvre entreprise, en prt!voyant 
express6ment la reunion d'une troisi~me conft!rence dans un dt!lai plus ou moins 
dt!termin6, ainsi qu'une p~6paration, par voie internationale, des travaux de celle-ci. 
Mais ses travaux ne sortirent pas du cadre trace par la premi~re conference. Vorga
nisation judiciaire ne fit aucun progr~; la nouvelle tentative d'instituer I'obligation 
du recours aux proct!dures judiciaires t!cboua encore une lois sur I'opposition alle
mande; Ie projet envisageant la crt!ation d'une v6ritable Cour permanente internatio
nale ne put surmonter les dif6cultt!s du probl~me de la composition de la Cour. 
Les projets de conventions 6labort!s ne s'occup~rent que du droit de la guerre, fait 
infiniment caract6ristique de 1'6tat fondamentalement "anarcbique" de la "Socit!t6 
des Nations civilis6es", dont on blebait de construire les bases It!gales. Oli' 1I'6tait 
arrivt!, dans I'reuvre de It!gislation internationale, ni II une vue d'ensemble, ni • 
une coordination des efforts. Et si I'on 6tudie de tr~ pr~ I'reuvre accomplie II I. 
Haye en 1907, on a tout au plus Ie droit de constater un seul progr~ de principe vers 
I'organisation d'une Socit!tl! des Nations: I'un des articles de la Convention sur I. 
Cour des prises maritimes (Art. 4), donne aux t!tats, et m!me, sous certaines con
ditions, aux ressortissants de ces t!tats, Ie droit d'assigner I't!tat capteur devant I. 
Cour. C'est Iii une reconnaissance, en principe, de I'existence d'une socit!t6 16ga1e 
des nations, rt!gie par des regles de droit, un dt!part du principe "anarcbique" de 
la force, r6gissant les rapports entre Etats. Encore ce projet de ccinvention n'a+il 
jamais t!t6 ratill6, et,la Cour des prises n'a pu fonctionner, par suite des dif6cult6s 
qui se sont oppost!es, jusqu'll I'explosion de la guerre mondiale, II I'adoption d'un 
droit materiel pouvant servir de base aux d6cisions de la Cour. 

II est t!vident que l'Oeuvre de /a Haye, par les nouveaux horizons qu'elle ouvrait 
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et m!me l cause de ses imperfections, devait. donner une grande impulsion aux 
efforts des paciBstes et des interparlementaires, ainsi qu'aux Etudes des sociologues 
et des jurisconsu[tes. On a dit avec raison qu'elle a fourni aux travaux des congr~ 
de la paix et des confErences interparlementaires" de [a Iigne et de [a perspective"'). 
Pu de con~ ou de confErence depuis 1900 qui ne fasse allusion l ['CEuvre de 
La Haye, qui ne reconnaisse [e grand pro~ de principe fait en 1899, tout en 
insistant sur les [acunes et imperfections auxquelles on se propose de porter rem~de. 

Les Congr~ de Ia Paix se boment gEn6ra[ement II Emettre des voeux et de., 
dEclarations de principe d'ordre gEnEral. II faut signaler cependant un ouvrage qui 
est dd l un concours instituE sous leur inspiration, Duplessix, "La Loi des Nations, 
Projet d'institution d'une AutoritE internationa[e LEgislative, Administrative et Judi
ciaire. Projet de Code de Droit international public." (Paris, Ll\fose, 1906)'), &yn
th~e des aspirations des paciBstes vers une organisation de la SociEtE des Nations. 

Les travaux des interparlementaires avaient un caract~re plus precis, des visEes 
immEdiates et pratiques. Nous avons dit d6jl qu'un de leurs projets, pour ['organisa
tion d'une Cour d'arbitrage, avait servi de base aux travaux de la premi~re ConfE
rence de Ia Haye. Cet exemple a poussE l'Union l poursuivre I'effort: en 1906, 
[a ConfErence de Londres a E[abor6 un projet de trait6-mod~le d'arbitrage obliga
toire, qui 8 pu servir de base aux discussions, malheureusement infructueuses" 
de [a 20 Conf6rence, en 1907. Apr~ cet Echec, et en vue de la 30 ConfErence, pr6· 
vue pour 1915 ou 1916, ['Union a Mis sur Ie chantier toute une st!rie de travaux 
destinEs l servir Ie d6ve[oppement de I'CEuvre de la Haye. II faut citer en premier 
lieu Ie projet d'uoe Cour internationale de justice, Elabor6 par une des Commis
sions de ['Union (Rapporteur M. Henri LIl' Fontaine, SEnateur beIge) qui devait 
'etre soumis lla Conf6rence convoqu6e II Stockholm pour Ie mois d'aodt 1914, mais 
dont [a reunion 8 Et6 emp!ch6e par la guerre. Ce projet a pu servir de base aux 
travaax dont est sortie la Cour internationale, instituEe en 1920 par la premi~re 
Assemb[6e de la Soci6tt! des Nations. Mais I'Union avait' encore prEvu, et en partie 
pr6par6, I'E[aboration d'autres projets: sur I'organisation de la mEdiation entre Etats., 
sur une organisation permanente des ConfErences de la Paix. sur la neutralisation 
des voies maritimes. sur la limitation des armements. etc.'). Si les travaux des 
interparlementaires avaient I'avantage de la prEcision. iI leur manquait cependant 
la vue d'ensemb[e qui distinguait I'ouvrage cit6 plus haut de M. Duplessix. Les 
paciRstes proprement dits en 6taient m!me arrivEs l attaquer Ie probl~me des sanc
tions du Droit international. et celui de l'Etablissement d'un traitE sur 18 limitation 
des armements'). 

') M. T)'dIman, Diaco11l8 d'ouvelture lla XVIII- <;cmf6rence iDterporiemeDtaire, La Haye. 1913 •• 
') Comparer "L'OrganisatioD intemationale" du mEme auteur. Paris 1909. - Pour les R6s0lutions des 

CongrM de Ia P .... voir R6s0luUoDl !extuelles des CongrM universel. d. ia Paix (publi6 par Albert Gobat) 
B.me 1911. ot loa Suppi6meota de co ...... 11 pour I .. CoDgrM sulvanls (en 1911, 1912 ot 1913). 

'I Pour 1'_ iDterporiemontaire, voir Lange, R6s0lulions d .. CoDI6 .... ces interporiemeDtaires • • •• 
BrwceDes. 1911, et Conditions d'une Paix durable. Expos6 des Travaux de l'UniOD, Kristiania 1917 (1e 
demJer ouvnge aussi en allemand, anglais et Dorv~gieD). 

0) Discu .. i ... du Congra de Ia Haye en 1913. Rapports ot lravaux de MM UOIl BolI4ck el ..,. Yol· 
lmIIown. sur Ie probl~me des IaIlctiODSj proJet d.e M~ QIlitlb sur Ia limitation des annements. CR. dll 
Coopts, Berne, 1913. 
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L'Institul de Droit inlernational a 6galement de plus en plus travaill6 sous I'inspi
ration de I'reuvre de la Haye; plusieurs de ses 6tudes 61aient enlam6es en vue de 
pouvoir pr6parer les discussions ul16rieures, qui devaient s'ouvrir dans la capitate 
des Pays-Bas. 

II n'en fut pas autrement des sociologues ou jurisconsulles individuels. Le russe 
J. NovicoRl exposa d~ 1901 dans "La F6d6ration de l'Europe" (Paris, Alcan, 1900 
des id6es d'ensemble sur I'organisalion internationale. Un des ouvriers les plus 
6minenlS des Conf6rences de la Paix, Loon Bourgeois, r6unit, en 1910, une s6rie 
de ses discours et conf6rences se rapportant l I'reuvre de I'organisation internatio
nale, sous Ie tilre suggestif "Pour la Soci6t6 des Nations" (Paris, Bibl. Charpentier). 
Le publiciste-paciBste autrichien Alfred H. Fried ne Be lassait point d'exposer les 
principes de la nouvelle Soci616 des Nations en naissance, dans des innombrables 
articles de vulgarisation'). 

L'ouvrage qui a vu du plus haut I'reuvre de la Haye est toulelois celui de M. 
Walther Schilcking, Der Staatenverband der Haager Konferenzen (MOnchen u. 
Leipzig, 1912)2). L'auleur fait ressortir avec force Ie d6part nouveau qu'indique 
I'reuvre de la Haye dans Ie d6veloppement des relations organis6es entre 61818. A 
ses yeux une v6rilable soci616 l caract~re juridique y avait 616 fondu par lea 61alS, 
par la premi~re convention issue de la Conf6rence de 1899, sur Ie ·R~g1ement 
pacifique des confiilS internationaux". II tAche d'indiquer lea jalons ult6rieurs de 
1'6volution. Celie soci6t6 poss~de un pouvoir judiciaire; elle aura un pouvoir 16gis
latil dans les conl6rences successive&, et I'auteur sugg~re la lorme d'organisation 
qu'it conviendra de leur donner pour qU'elles soient l meme de remplir la mission 
qui leur est d6volue; it indique les possibilil6s que renferme I'reuvre de la Haye 
pour englober les embryons d'une administration internationale. 

On voit ainsi combien 6tait vraie I'observation de M. Tydeman de "Ia ligne et 
la perspective" qu'avait fournies aux travaux internationalistes I'reuvre de Ia Haye. 
D'autres auteurs onl publit! des recueils de conventions, en les regardant comme des 
parties encore incompl~tes d'un code de droit international, ou r6uni les sentences 
d'arbitrage, sorte de recueil de juridiction internationale avant la lettre'). 

II va sans dire qu'on trouve dans Ie droit particulier international main Ie. \pno
vation pouvant servir d' exemple et de mod~le au droit g6n6raI. Dans ce domaine 
6galement on constate I'impulsion fournie par I'reuvre de la Haye. Nous d6passerions 
les cadres trac6s pour celie br6ve introduction, si nous allions citer tous les d6tails 
qui rentreraient dans celie cat6gorie. Les plus significatifs sont les trait6s patti-

') On trou .. ", Ia syntMse de ... id6es dins Die Gnmdlagen des 1Il'IIkbliebell _ .... Z&rieb 
1916, ze Oditiou d'uu ouvrage ... lEri .... , qui porta uu titre uu pea diIIem!te. Ed. ImJc. lind. pol' J..qor-
gette) Los _ du pacifism .. Paris 1909. 

') Cet ouYI'Ige est Ie premier de Ia serie "Da Wert yom Hug", malbeureusemeat .... inlcbev6e 1 
cause de Ia game. .• 

') La Fontaine, Pasicrisie intematioDAl .. Beme 1902 (ReeueU de _ d'll1ritnge); Bri4gnuDI, The 
Pint Book of World Law. A Compilatiou of the ID1ematiouaI Couventions to .b1eb the priDcIpaI H_ 
.... signatory, with a Survey of their SigniflCllllce. _1911; Cp. World Orpuisatioa (_ 1905) pol' 

Ie meme auteur. - Los aenten ... d .. tribuuUla de Ia Haye out ~ pub~ pol' Ie grelre de Ia Cour. -
Dejl ... 1867 Ilburt:rdIIl avail publiE "Da Volkerm:ht ala Recbl3bacb clargealeUt"; dewr: aulennl GIlt aaJri 
SOD exemple: Ron et 1_ 
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c:uIiers qui visaient un reg[ement juridique des litiges entre 6tats. Sous ce rapport 
des 6tapes importantesavaient 6t6 franchies, iuxquelles Ie -droit universel n'6tait 
pas encore arriv6. De nombreux trait6s d'arbitrage obligatoire avaient 6t6 conclus, 
surtout • partir de 1903, sous I'inspiration et en tenant compte express6ment de la 
Ire Convention de la Haye; certains d'entre eux consacr~rent Ie recours II. I'arbitrage 
sans r6serve; d'autres y ajout~rent des r6serves plus ou moins limitatives'). En 
1914 les Etats-Unis avaient conclu one s6rie de trait6s "lor the advancement 01 
peace", pr6voyant I'institution de Commissions perrnanentes d'enquete et de con
ciliation pour tout conflit 6ventuel. Ces trait6s engagnnt les parties II. observer Ie 
d61ai d'une ann6e avant tout acte d'hostilit6, aIIn de laisser Ie temps n6cessaire pour 
I'enquete et pour la tentative d'une conciliation, non moins que pour donner aux 
forces pacificatrices, au Sein des 6tats en conBit comme au dehors, I'occasion de se 
laire valoir. 

C'est I'aspect_ juridique de la Soci6t6 des Nations en naissance qui domine tous 
ces efforts. lis 6taient tous issus de I'muvre de la paix, dirig6e en premier lieu contre 
Ie danger de la guerre. C'est au lond on aspect plus ou moins n6gatil. L'aspect 
positil ou social- du mouvement internationaliste 6tait encore beaucoup moins con
scient. Un effort d'one ~ grande envergure pour organiser ces tendances avait 
cependant 6t6 entrepris d~ 1909. Ce mouvement avait son centre II. Bruxelles'); 
U tachait de grouper dans on laisceau puissant toutes les initiatives d'ordre priv6 
en vue d'organiser la cooperation internationale et pacifique dans tous les domaines. 
II se trouva avant 1a guerre II. one 6tape encore tr~ imparlaite, et pour Ie d6veloppe
ment des tendances qui 6taient destinees • se cristalliser pendant la guerre dans 
I'effort pour la cr6ation d'une Soci6t6 des Nations fortement organis6e, deux autres 
entreprises ont exerc6 certainernent one inBuence plus elficace et directe. Nous 
voulons parler de l'Unwn pll1lllm~riclline et de la cooperation de plus en plus intime 
qui s'etait d6velopp6e au sein de l'Empire britannique. 

A nn certain degr6 on pourrait parler des Etats-Unis eux-memes comme -6tant 
I'ebauche d'une 16d6ration internationale. Plus significative, toutelois, est I'Union 
panarnericaine. Ses origines remontent au commencement du 19° ci~le; elle n'a 
6t6 organisee, toutelois, qu'en 1890, II. one premi~re conference des 6tats des 
deux con6nents am6rice.ins; trois autres conlerences ont suivi la premi~re. En 1890-
on Bureau permanent lui • 6t6 cree, dont Ie si~ge est • Washington, et qui a 6t6 
I'objet d'on developpernent int6ressant de I. part des conl6rences successives. L'int6-
ret de ce mouvement r6side surtout dans Ie fait que des Iimites fixes n'ont pas 6t6 
imp0s6es II. son Ictivit6: des objets nouveaux sont Ijout6s • son programme par 
chaque nouvelle conl6rence. Ainsi I'Union panlm6ricaine et son Bureau se distingue 
des Unions adrninistratives, telle I'Union postale, qui Be vouent II. un but exclusil et 
strictement limite. L'Union panarn6ricaine s'est pos6 comme .but de d6velopper 11 
pratique de I'arbitrage; mais elle 6tudie en outre 1es probl~mes de 11 slnt6 publique 

I) Voir..wyso d6tal116. d .... 1rai\6s den. Lange, L'srbltroge obllgatoi .. eo 1913. Brax.lI .. 1914.-
Pour leo texteo, cpo lea Recuella pub. par I. grell'e d. Ia Cour de Ia Hay. (1911, 1914 et 1921) • 

., OIB .. eeolrll des Auociatioos Interootlanales, dir1g6 par Henri La Fontaln. et Paul Odot. Voir I .. 
Annual ... de Ia VIn In_anaIe cI* pi .. haut, et Ia revue "La vie 1nternatiouale" 1912-14. 
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et ceux des communications inter-am6ricaines; elle organise des congrb scientillques 
etc. C'est une cr6ation d'ordre social dans Ie domaine international, qui se distingue 
de I'organisation juridique de la Haye par son caract~re g6n~ral et positil'). 

L'autre entreprise, celie du d~veloppement de la coop6ration au sein de l'Empire 
britannique, est trb caract6risiique de la mentalit6 britannique, qui est empirique, 
qui tend II 6viter les formules II pr6cision outr6e, les cat6gories lormelles, qui 
correspondent si rarement aux vari6t6s si complexes de la vie sociale. 

L'Empire britannique, comme presque tous les empires, est n6 de la conquate 
et de I'occupation coloniale; mais au cours du 19" si~le, Ie principe de domination 
a c6d6 Ie pas II celui de la coop6ration entre les membres autonomes de I'Empire: /e 
Royaume-Uni a reconnu de plus en plus les Dominions, et derni~rement marne l'lnde, 
comme des 6gaux. Depuis les premi~res ann6es du 20e si~c1e, des conf6rences ont 
eu lieu entre ces membres constitutifs, et I'Empire 6volue de plus en plus vers 
une P6d6ration, poursuivant en commun tous les objets auquels peut se vouer une 
soci6t6 d'ordre politique. ") 

II est done permis de constater que lors de I' explosion de la guerre mondiale, en 
aoOt 1914, iI s'~tait form6 un ensemble de doctrines et de tendances qui visait Is 
formation d'une soci6t6 entre Etats, une sorte de 16d6ration internationale. Ces id6es 
6taient embrass6es non seulernent par des penseurs et des hommes de la science 
juridique; elles formaient sussi I'objet d'sssociations qui poursuivaient une propa
gande consciente, et elles avaient marne pu influencer en partie la politique olflcielle 
des Etats. Mais ces doctrines et tendances n'6taient arriv~es qu'exceptionnellement, 
chez des personnalit6s iso/6es, II une synthbe et II une vue d'ensemble. 

II lallait Ie choc de la guerre pour provoquer celie crystallisation, e! ce n'es! 
qu'au cours meme de la guerre, devant Ie .. cr~puscule des dieux" dont ~tait menac6e 
la civilisation occidentale, que se fin chez un nombre croissant de personnalit6s 
la conviction de la n~i~ d'une r6forme fondamentale des rapports internationaux. 
C'est Ie tOOrite du mouvement internationaliste d'avant Ia guerre d'avoir pr~par6 
I'ensemble de I. doctrine et d'avoir lo~ un phalange de personnali~ peu nom
breux, il est vrai, mais qui lut tout de merne capable d'ouvrir, dN Ie d~bilt. de 
la guerre, une campagne consciente pour la r~a1isation de celie ~forme - pour Is 
cr6stion d'une Soci6t~ des nations. 

INITIATIVE~ AUX DEBUTS DE LA GUERRE. 
II convient d'~tablir, au d~but de celie ~tude sur I'oeuvre internationaliste pen

dant la guerre en vue de la cr6stion d'une soci~t~ des nations, une distinction 
importante. 

Nous ne parlerons pas dans les pages qui sui vent, des efforts visani I. fin de I. 

1) Voir pour Ie mouvement ponam6ricain 81IJ1oat -. lbe P .... Americm Uni .... "' .... ington 1911, et 
Fried. Pm-Amerib, 2- AaIL Zuricb, 1918. 

"J Comp- e. L Williams .... A Short History of British Exponsion, London, 1921, et fa revue "The 
Round Table". 
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guerre, seulement de ceux qui ticherent de prlSparer les bases d'un IStat de paix 
durable et organis6e. II est peut-etre comprehensible qu'i\ y' ait eu l ce sujet une 
confusion; i\ n'a pas et6 possible pour tous de distinguer entre une paix - fin 
des hostilitc!s - et /a paix - expression de I'etat organise et pacifique des rapports 
iittemationaux. La confusion de ces deux conceptions et des oeuvres fondamental
ement diiterentes qui les poursuivaient, s'est malheureusement aggravee au cours 
de la guerre; i\ y a eu - des deux cates du front - trop d'interet, pour des motifs 
divergents du reste, l maintenir cette confusion. Et la guerre elle-m6me, par I_ 
discipline nationale qu'elle devait necessairement imposer, meme dans Ie domaine 
de la pens6e, tendait aussi l fixer dans les esprits cette conception simpliste de 
I'oeuvre paciflste. Pour bien des gens "pacillsme" voulait dire "defaitlsme", "une 
paix blanche", ou meme trahison, collaboration avec I'ennemi. 

L'oeuvre pacifiste proprement dite pendant la guerre a doric eu des difflcultes 
enormes l vainere; c'est ce qui explique que tant de personnalites qui paraltraient 
tout indiquees pour y collaborer et meme pour y prendre une place dirigeante, 
s'en sont desint6ressees. D'aucuns y ont encore pris une part active au debut, 
mais se sont laiss6 eitrayer par les campagoes de denigrement auxquelles Us se 
sont exposes; d'autres ne s'y sont raillies qu'ult6rieurement, lorsqu'ils ont vu 
acepter les theses intemationalistes par la politique de leur propre pays. 

II etait inevitable que les grandes organisations internationalistes aient et6 pa
ralys6es par la guerre, en tout cas pour ce qui concerne 'leur action internationale 
proprement dite. 
. L'lnstitut de Droit International a suspendu toute activite pendant la guerre. II 
en a et6 presque de meme du Bureau international de la Paix, pour ce qui concerne. 

, son activite pacillste. II s'est borne l proclamer sa foi dans les principes du paciflsme, 
dans un manifeste lance apres une reunion de son Conseil, tenue • Berne, les 
6 et 7 janvier 1915. On y trouve une breve declaration des principes paciflstes; 
mais I'essentiel du manifeste se trouve dans la phrase suivante: "C'est IOrSque 
s'entameront les premiers pourparlers que sonners I'heure du paciflsme.'" ]usque 
I. I'intervention est meme qualiflee de "superflue". ') Et, en eitet, pendant la 
guerre Ie Bureau de la Paix, pour des motifs qu'jJ ne conviendra pas d'apprecier 
ici, s'est abstenu de tout travail de coordination des eitorts en vue de preparer 
"I'heure du pacillsme". II est juste d'ajouter que Ie Bureau _ rendu des services 
_dmirables d'ordre humanitaire dans I'interet des internes civils, des prisonniers 
de guerre, en servant d'intermediaire pour I'echange de lettres entre ces mal
heureux et leurs families ou amis. 

L'Union interparlementaire non plus n'a pu exel'cer une action' internationale. 
Au debut de la guerre, Ie Groupe suisse a fait la proposition d'ouvrir une consultation 
entre les groupes des pays neutres sur I_ possibilite et les modalitc!s d'une action 
commune; mais la proposition a rencontrc! un refus absolu de la part du plus im
portant entre ces groupes, celui des Etats-Unis. Toutefois, I'echange de vues s'est 
poursuivi pendant toute la duree de la guerre par I'intermediaire du aureau central 
de l'Union, qui s'est efforce de coordonner les efforts de certains de ses groupes 

') I.e Mouvement Paciftste,. (Berne), 1915, p. 2-9. 
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et de beaucoup de ses membres individuels en vue de pr6parer les bases d'une 
paix durable.') Nous allons voir que nolamment les trois groupes scandinaves ont 
exerc6 une action suivie et importante dans ce sens. 

L'Internationale socialisle et son Bureau central se sont trouv6s essentiellement 
dans la m!me situation que I'Union interparlementaire. La guerre y cr6a d$ Ie 
commencement un d6sarroi tragique et une diversion profonde, surtout 1 cause 
de I'attitude prise par lessocialistes allemands vis-a-vis de la d6claration de guerre 
de leur gouvernement. Ce n'est que lentement qu'une certaine coop6ration a 6t6 
6tablie, et qu'une tentative d'action commune, encore imparfaite, pouvait etre 
enlam6e. 

II est superftu d'indiquer les causes de celie paralysie: en face de guerres plus 
ou moins locales, les orga,!isations internationales avaient 616 1 meme de poursuivre 
leur activit6, telles la guerre sud-africaine, la guerre russo-japonaise, ou les guerres 
balkaniques. II en fut tout autrement devant une guerre qui, d$ Ie d6but, embrasa 
presque loute l'Europe, et qui devint plus tard une v6ritable guerre mondiale. 

Dans I'absence d'une direction commune des organisations existantes, iI a fallu 
1'intervention de personnalit6s individuelles et de groupements nouveaux. Ces ini
tiatives datent des premiers mois de la guerre. Elles ont 6t6 d'abord isol6es, ind6-
pendantes I'une de I'autre, mais toutes plus ou moins inspir6es par Ie mouvement 
internationaliste et paciHste d'avant la guerre. C'est ce qui explique la remarquable 
concordance des vues qui les caract6rise; ceox qui les dirigent avaient, la plupart 
d'entre eox, pris d6jli une part active au mouvement. 

La premi~re organisation crUe lut celie du "Comit6 suisse pour 1'61ude des bases 
d'un trait6 de Paix durable," formeS sur I'initiative du Professeur Of/Tied Nlppold, 
en aoOt 1914. M. Nippold avait fonU avant la guerre la branche allemande de I. 
"Conciliation internationale" ("Deutscher Vel1land Illr in!ernationale Verstilndi
gung"). A 1'explosion de la guerre iI abandonna la situadon de secr6taire de cette 
organisation, et se rendit en Suisse, dont iI avait acquis la nationalit6. Le Comit6 
suisse a publi6, en avril 1915, une petite brochure de 60 pages "M6moire sur les 
bases d'un trait6 de paix durable" (Olten, 1915). On y discute entre lutr. lea 
questions suivantes, int6ressant notre 6tude: les armements; "Ia consolidation du droit 
international public par I. garantie r6ciproque de l'int6grit6 terriloriale et des 
conventions conclues entre Elats;" "Ie d6veloppement du droit international public 
par I'organisation de la m6diation, des commissions d'enqu!te, de I'arbitrage et de 
la juridiction permanente;': Ia fondation d'une conf6d6ration dea 6tats europ6ens. 
On envisage marne I'institution d'un "pouvoir ex6cutif" au sein de la conf6do!ra
tion, 1 1'6gard de laquelle Ie Comit6 exprime toutefois un certain scepticisme. J\ 
pro!conisl plutOt Ie d6veloppement de I'oeuvre de la Haye, coordonn6e avec les 
unions administratives existantes, telles I'Union postale 'et autres. l.e Comilo! n'. 
pas eu une longue existence; certains de ses membres se sont affili6s • I'Organisa
tion pour une paix c\urable, alors que M. Nippold a continu6 ses 6tudes 1 titre 
personnel. 

') Voir lesl/qporll "" &aitaIn girrJrvJ, (Kristiania) 1914-18, passim. 
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Au mois de septembre 1914 s'est lorm6 en Angleterre ~The Union for Demo
cratic Control", qui s'est maintenue pendant lOute la guerre et qui existe encore. 
8es fondateurs furent trois membres de \a Chambre des Communes, MM. Cluules 
T'e1Ie/yan, Ramsay Macdollllld , Arthur Ponsonby, et deux publicistes, E. D. Morel 
(qui devint le secr6taire de I'Uuion) et Norman AngeU, IOus ayant pris une part 
active l I'oeuvre pacillste. L'Union formula Ie programme suivant pour son IC

tivil6: 
I. "Aucune province ne sera transl6r6e d'un gouvemement l un autre sans Ie 

consentement par pl6biscite de Ia population de semblable province; 
2 ... Aucun trait6, accord ou engagement ne sera conclu au nom de \a Grande 

Bretagne sans la sanction du Parlement. Une organisation appropri6e sera crUe 
afin d'assurer Ie contrale d6mocratique de \a politique 6trang~re; 

3. "La politique 6trang~re de \a Grande Bretagne ne viSera pas la cr6ation 
a'alliances afin de maintenir 1'''6quilibre des puissances", mais au contraire I'insti
tution d'un Concert europ6en et celie d'un Conseil international, dont les d6cisions 
seront publiques; 

4. "La Grande Bretagne proposera conune 616ment du trail6 de paix un projet 
pour \a r6duction radicale des armements l teneur du consentement de toutes les 
puissances belIig6rantes; afin de faeiliter celie r6duction, elle dchera d'assurer la 
nationalisation de la manufacture des munitions de guerre et la prohibition d'exporter 
ces munitions d'un pays l un autre. "1) 

Ull6rieurement (en 1917) un nouveau point fut ajout6 au programme, sous la 
'forme suivante: 

5. .. Le conllit europ6en ne sera pas continu6 par une guerre 6conomique apr~ 
la cessation des op6rations militaires. La politique britannique visera Ie d6veloppe
ment d'uiJ trallc Iibre commercial entre les nations, et Ie maintien et I'extension 
du principe de la porte ouveTte." 

Cette organisation, qui s'est d6velopp6e puissamment pendant la guei-re, a, on 
Ie voit, un programme de caract~re nellement national: it ne parle que de ce que 
doivent laire les autoritt!s britanniques lla lin de la guerre. C'est dans Ie meme sens 
qu'ont agi en Grande Bretagne d'autres organisations, p. ex. Ie "National Peace 
Council", lorm6 d~ 1905, ou Ie "Comit6 de la Paix de la Soci6t6 des Amis". 
Ces organismes ont lanu pendant la guerre des manifestes importants, ont organis6 
des rEunions publiques, qui ont exerc6 une action profonde sur la formation d'nne 
opinion publique en Grande Bretagne en faveur d'une r6forme radicale des rapports 
entre 6tats et de \a politique 6trang~re de ceux-ci. Cljrtaines d6clarations des diri
geants olllciels de la politique ont agi dans Ie meme sens. Aucune de ces dEcla
rations n'a eu un retentissement plus grand que celie de M. Asqllith, premi'pr 
ministre, laite dans un discours politique l Dublin, Ie 25 septembre 1914. 
IlcHt: 

"Ie dEsire, avec votre permission, sortir pour un moment des cadres de cetle 
enqu6te des causes et des motifs de la guerre, et attirer votre allention, et celie 
de mes compatrio\es en gEn6ra1, sur Ie but qlle nous devons envisager pour cette 

1) Voir e. L "Tho Morrow or tho War", Union for Dem. Control, Lond .... 1914. 
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guerre. II y a quarante-qWltre ans, lors de la guerre de 1870, M. Gladstone 
s'est exprim6 comme suit: U Le triomphe Ie plus grand de notre 6poque sera 
la cons6cration de l'id6e d'un droit public comme principe fondamental de la 
politique europ6enne". Pres de cinquante ans se sont pass6s depuis, et il semble 
que I'on n'a fait encore que peu de progr~s vers cette r6forme profonde et bien
faisante. Et cependant cette formule me paralt II pr6sent la d6Rnition la plus 
heureuse que nous puissions trouver de notre politique II l'6gard de l'Europe. 
L'id6e d'un droit public qu'est ce qu'elle veut dire, formul6e en termes concrets? 

"Cela veut dire, en premier lieu, Ie d6blaiement du terrain par la r6pudiation 
d6Rnitive du militarisme comme 1'616ment d6terminant des rapports entre 6tats 
et du d6veloppement ult6rieur des relations europc!ennes. Cela veut dire, en 
second lieu, qU'une place doit etre trouv6e et pr6serv6e pour I'existence ind6-
pendante et Ie libre d6veloppement des petites nationalit6s, chacune poss6dant 
une conscience nationale s6par6e. La Belgique, la Hollande, la Suisse et les 
pays scandinaves, la Gr~ce et les Etats balkaniques doivent etre reconnus comme 
ayant un droit aussi 16gitime que leurs voisins puissants - plus puissants en 
force et en richesse - un droit tout aussi 16gitime II une place au solei!. 

"Et cela veut dire, enRn, ou cela devrait dire, peut-etre par unc 6volution 
lente et graduelle, la substitution pour la force, pour Ie conRit des ambitions 
rivales, des groupements et des alliances en vue d'un 6quilibre pr6caire - la 
substitution pour tout cela d'une vraie Communaut6 europ6enne (U European 
Partnership"), bas6e sur 1a reconnaissance d'un droit 6gal, el 6tablie et sane
tionn6e par une volont6 commune. II y a une ann6e, cela aurait eu I'air d'une 
id6e utopique. Probablement, elle ne sera r6alis6e, ni aujourd'hui, ni mllme 
demain. Si cette guerre se termine par la victoire des Allies, alors elle sera II la 
port6e de vue, avant longtemps II la port6e de main, de I'art politique 
europ6en." 

Le fait que Ie chef du gouvemement britannique a d6clar6 d'une mani~re si 
d6termin6e que Ie but des paciRstes 6tait I'un des buts de sa politi que de guerre, 
contribua puissamment II concentrer I'attention publique en Grande Bretagne. apr 
Ie probl~me d'une organisation intemationale. Des hommes t~s voisins des cercles 
gouvemementaux commenc~rent II 6tudier les probl~mes d'application, et au cours 
de I'automne de 1914 un groupe s'est form6 1 eet elfet sous Ie patronage· de 
Lord Bryce. Sa eheville ouvri~re ful I'auteur et Ie phi!osophe, Lowes Dickinson. 
Ce groupe 61abora d'abord pour circulation priv6e, puis Rt publier') un projet sous 
forme d'une s6rie de th~ses. Ce projet pr6vit un eng2gement de la part des 6tats con
tractants de soumettre leurs cooRits, soit II I'arbitrage (U justiCiable conRicts" )0), soit 
l un Conseil permanent de conciliation; Ie Conseil soumettrait en outre des propo
sitions tendantl une limitation ou • une r6duction des armements. Les 6tats s'engage
raient 1 observer un d61ai pr6cis avant de recourir II des hostitit6s et 1 l'emploi de 

I) Proposals tor the avoidance 01 War (Farr. 1915)i publication d~ftnitive: "Proposals for the PreveD-
lion of Future Wars. By Viscount Bryce and others", 1917, London, Allen &: Unwin. 

') II est mll!ressant de DOIer que Ia d~8nitiDD de <Otto Dotion est litll!nlement reproduite dans 1'Art. 13 
du Pide d. Venailles. 
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sanctions, "diplomatic, economic or lorcible" contre tout 6tat qui n'observerait pas 
ce d6lai. On trouve dans ce projet "I'id6e-m~re" d'une v6ritable .. Soci6t6 des Na
tions", de caract~re juridique, munie de sanctions. L'engagement londamental en 
6tait bas6 sur Ie principe des .. trait6s Bryan", dont nous avons parl6 plus haut . 
. En troisi~me lieu fut lond6 lla Haye, en octobre 1914, Z'Anti-Oorlog-RI1Ild ("Con
seil contre la Guerre"). Alors que Ie Comit6 suisse et les organisations britanniques 
se bom~rent exclusivement lla preparation des bases de la plix future, I'association 
n~r1andaise envisages aussi Ie but "d'6tudier Ies moyens par lesquels la fin, de la 
pr6sente guerre pourrait etre provoqu~". Elle avail, en d'aulres mots; un objet 
d'ordre purement politique. Elle se distingua eil outre cIu Comit6 suisseet des orga
nismes anglais en ce qu'elle se proposa de creer une "organisation lorte, nationale 
et interTUltiollllle de tous les paciflstes." C'est surtout par cette vis6e intemationale 
qU'elle a eu une importance particuli~re. Elle lan~J en novembre 1914, un appel 
r6dig6 en plusieurs langues, et largement distribu6 11. 1'6tranger'). On y trouve pr6-
conis6, "11. cOt6 de 1a question d'un d6sarmement progressif, ou au mains une r6duc
tion importante des armements des puissances europ6ennes", entre IUIres les points 
suivants, "qui demandent notre attention": une coop6ration plus intime des puissan
ces europ6ennes; reconnaissance du principe que les rapports entre Etats civilis6s ne 
doivent jamais etre r6g16s par la lorce; contr61e de la politique 6trang~re; libre-
6change, au, au moins, traitement 6gal de toutes les nations dans les colonies. 

On constate un certain manque de pr6cision dans ce programme d'action. II a servi, 
tolltelois, de base 11. un 6change de vues entre I'organisation n6erlandaise, d'une part, 
'et les groupements d6j1l. cit6s, ou des personnalit6s individuelles, d'autre part. 

Le 15 novembre 1914, Ie Conseil commun des trois Groupes interparlementaires 
scandinaves s'est r6uni 11. Kristiania, sous la pr6sidence de lIt H. Borst, ancien Pre
sident du Lagting norv6gien, pour discuter la suite 11. donner 11. la suggestion du Groupe 
suisse d'une consultation commune entre les groupes de I'Union. Les concl~sions 
de cette r6union ant 616 communiqu6es 11. tous les groupes. Le Conseil a 6t6 unanime
ment d'avis d'6carter toute pens6e Quant l une offre de m6diation; semblable d6mar-, 
che aurait un caract~re politique, dont iI laudrait 6viter meme I'apparence. L'Union 
et ses groupes devraient concentrer leurs effons sur la possibilit6 d'exercer une in
ftuence sur I'opinion publique et sur les gouvernements, aDn d'obtenir que la paci
ftcation apr~ II guerre revete Ie caract~re d'une paix vraiment durable, bas6e sur 
des principes de droit. Le Conseil a esquiss6 un programme de cette paciftcation; iI 
insista sur I'importance d'une continuation de I'Qluvre de la Haye, en premier lieu 
I'organisation des moyens paciftqlles et judiciaires de r6gler les conllits et I'institution 
d'une v6ritable Cour de justice internationale; iI pr6conisa une limitation effective 
des armements, I'institution d'un contrOle de la politique 6trang~re, Ie respect du 
principe des nationalit6s, et la conctcration g6n6rale de la r~gle de la porte ouverte; 
iI ,recommanda vivement une concentration des efforts sur un nombre restreint de 
questions importantes. 

II vient d'l!tre dit qu'1I. cause du reluS du Groupe am6ricain aucune r6union, pas 
meme des repr6sentants parlementaires' des pays neutres, n'a pu avoir lieu pendant 

1) "Pour 1. paix future" ('COn behalf or the Coming Peace"), 5 pp. in-fol. 
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la guerre. Les id6es des Groupes scandinaves lurent accueillies avec beaucoup de 
sympathie par les Groupes· Iran~ais, britannique, canadien et russe. Les Groupes 
des puissances centrales se prononc~rent plutat contre une rt!union comme inoppor
tune et peut-etre meme nuisible, toute activit6 interparlementaire devant etre 
ajourn6e jusqu'apr~ la conclusion de la paix'). 

Les conclusions du Conseil des Groupes scandinaves lurent communiqu6es con-
6dentiellernent • de nombreuses personnalitt!s, meme en dehors de l'Union, s'int6r
essant • ces probl~mes, et elles ont exerct! une influence consid6rable sur la discus
sion ult6rieure, surtout dans Ie sens d'une concentration sur un nombre restreint de 
r610rmes vraiment importantes, au lieu de disperser les lorces par une discussion 
plus ou moins acad6mique d'une louIe de questions. 

C'est en novembre 1914, 6galement, qu'a t!t6 lond6, • Berlin, Ie "Bund Neues 
Vaterland" par un petit groupe de personnes qui, jusque I., n'avaient pas pris part 
• I'reuvre de la paix, mais qui constat~rent main tenant la nkessit6 de laire une pro
pagande active en Allemagne pour les id6es internationalistes. Le "Bund" ne tarda 
pas. grouper autour de son reuvre plusieurs des paci6stes allemands les plus connus; 
iI fut appuy6 par plusieurs universitaires et hommes politiques. Le "Bund" t!veilla 
bientat Ie soup~n des cercles gouvemementaux; • plusieurs reprises ses arcbives 
lurent saisies, son personnel permanent traqu6, voire emprisonn6; iI dut se rect!ler 
ult6rieurement sous un autre nom ("Zentralstelle VOlkerrecbt") et tenir ses rt!unions 
en secret. II lut possible, cependant, de maintenir son activitt! et de laire collaborer 
Ie paciflsme allemand aux reuvres intemationales pour une paix durable. 

Voici comment Ie "Bund" avait lormult! son I!rogramme dans Ie domaine inter
national: "Favoriser directement et indirectement tous les efforts .Iaits pour inspirer 
la politique et la diplomatie des Etata europt!ens de I'idt!e de la rivalitt! pacifique et 
d'une 16d6ration super-nationale, breI: entente polirique et t!conomique avec les 
nations appartenant 1 la communaut6 des peuples civilis6s d'Europe"'). 

On constate combien tous ces programmes dont iI vient 'd'etre parlt!, 6taient con
lormes dans leurs grandes Iignes. lis t!taient partis d'initiatives t!parses, inconnues 
les unes des BUtres, au milieu du d6sBrroi des premiers mois de la guerre. Si n1lU1-
moins ils concordent, iI laudra en cbercher I'explication dans 1'6ducation des esprits 
laite par la propagande pacillste d'avant I. guerre. Celle-ci avait plus ou moins mQri 
les milieux intemationalistes, qui ne se trouv~rent pas compl~tement d6sempart!s 
devant Ie probl~me qui se posa impt!rieusement. 

Evidemment Ie besoin se 6t sentir de se concerter intemationalement, et c'est ce 
besoin qu'. sarislait Ie • Antl-Oorlog-Raad" nt!erlandais, en lan~ant des invitations 
pour une rt!union privt!e et confidentielle entre les repr6sentants des oeuvres pour
suivant Ie but d'une "paix durable". 

Cette 10rmuJe est laite pour retenir notre attention. Elle revient conslaDlJllent sous 

') Cln:ulaire du B~u interporlementaire (Krialiania 1914). Rapports du Secrttaire gtn&al pout 1914 
et 1915. 

'I BUDd "New:" Vaterland", Satzungeu. Berlin 1914. 
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la plume des initiateurs du mouvement que nous 6tudions. Elle !lvait I'avantage, d'uno 
part de rattacher I'l2uvre projet6e an mouvement de la paix d'avant la guerre, sans 
s'exposer au reproche de verser dans I'utopisme. - Elle 6tait d'autre part de nature 
• ne pas 6veiller les soup~ns des gouvemements des Etats bellig6rants; tout au 
ccintraire, on peut dire qu'elle 6taittir6e des d6clarations o!llcielles de ces gouveme
ments ou de leurs porte-paroles. Toutes ces d6clarations s'accordaient pour dire que 
leurs pays respectifs, impliqu6s dans la guerre par les aggressions plus ou moins 
ouvertes des adversaires, ne luttaient que pour obtenir pour leurs peuples une s6-
curit6 durable, la pRix durable: les moyens peuvent diff6rer, mais Ie but est, ou 
plut6t parait, identique. Les pacillstes se disent convaincus que leur politique est 
seule !aite pour donner • tous ce bien!ait supr~me d'une paix durable, d'une paix 
juridique organis6e. - Enlln, la formule 6tait assez large pour comprendre non 
seulement I'l2uvre pacillste proprement dite, 'savoir I'organisation dans la paix des 
rapports entre Etats par I'institution d'une communaut6 internationale ou super
nationale; elle couvrait aussi les efforts pour emp&:her I'introduction, dans Ie trait6 
de paix '. conclure • la fin de la guerre, des dispositions injustes, pouvant compro
meltre Ie caractllre durable de la pacification. 

C'est dans cet esprit qu'a 6t6 fornwl6e I'invitation de I'Anti-Oorlog-Raad, et quo 
s'est r6unie la Conf6rence priv6e de la Haye, Ie 7 avril 1915 • 

. FONDATION DE L'ORGANISATION CENT,RALE POUR 

UNE PAIX DURABLE. 
Les invitations • la r6union de la Haye n 'avaient 6t6 envoy6es qu'. un nombro 

strictement Iimit6 de personnes, qui repr6sentaient I'une ou I'autre des I2Uvres d6jil 
signai6es, ou qui avaient jou6 un rale importsnt dans Ie mouvement intemationaliste. 
Trente personnes y prirent part1) appartenanl aux dix nationalit6s suivantes: Aile
magne, Am6rique, Autriche, Belgique, Grande Bretagne, Hongrie, Norv~ge, Pays

'Bas, Su~de et Suisse. Les trois groupements d'6tats que la guerre avail cr66s, 'I 
furent done repr6sent6s: deux 6tats aIIi6s, trois des puissances centrales, cinq 6tats 
neutres. 

En outre des reprEsentants des pays suivants avaient exprim6 leurs regrets de no 
pouvoir assister, tout en souscrivant pleinement au but de la r6union: Danemark, 
Espagne; Italie, tous les trois neutres II cette 6poque. 11 en 6tait autrement des Fran
~ais invitEs, ainsi que de I'un des belges, et des plus autorisEs, M. Henri La Fontaine. 
pr6sident du Bureau international de la Paix. M. La Fontaine et, presque sans excep
tion, tous les Fran~ais invitEs, ont oppos6 un refus de principe l I'invitation n6er
landaise. Etant citoyens de pays qui avaient 6t6 I'objet d'une aggression injustillable, 
its crurent devoir s'abstenir de prendre part, au moins pour Ie moment, II une r6union 

1) Voir Organisation Centrale pour une 'palx durable: Compte rendu de Ia r6unlon International., 7-10 
avril 1915, La Hayo, et au"'" docwneuta Jela1ifs aw< tranw< 4e I'orpnlsition, La ~.ye, mal 1916, .... 
Hare, 114 pp. In S', 
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pour la paix; leur participation pourrait se pr~ter l un malentendu: on ne croirait 
que trop facilement que Ie but de la r6union serait de provoquer aussi vite que possible 
la conclusion de la guerre, milme avant que les violations evidentes du droit inter
national qui avaient marque I'ouverture des hostilit6s, n'eussent 6t6 condamnees et 
redressees')_ 

Cette attitude, qui a ete maintenue de la part des Fran~ais pendent toute 1& guerre, 
ne manqua pas de retenir I'attention de la conference. Bile y a fait predominer 1& ten
dance qui etait, du reste, d~ avant I'ouverture de la reunion, celie de la majorit6 
des pr6sents, savoir de distinguer entre les deux buts suivants: celui de travailler 
pour la fin de la guerre, et celui de preparer une paix durable. La conference anette
ment ecart6 Ie premier de ces objets, et elle a d6cide de concentrer tous ses efforts, 
exclusivement, autour du dernier, afin de ne pas se prilter au malentendu de travailler 
au service de ceux des belligerants qui croiraient leurs inter~ts servis par une fin' 
rapide des hostilit6s. 

Dans Ie communique fait l la presse l la suite de la reunion, il est dit express6-
ment: "La reunion n'~ en rien envisage les initiatives l susciter en vue d'une fin 
des hostilit6s. Se pl~ant au point de vue des bases sur lesquelles la paix future 
peut etre assise, elle s'est mise d'accord l I'unanimite, apr~ des discussions appro
fondies, sur une plateforme minimum commune. A I'action II organiser dans les 
differents pays, se joindra ulterieurement une propagande de caract~re inter
national." 

Un Comite de redaction institue par l'Anti-Oorlog-Raad·avait elabore un programme 
des deliberations, destine l servir de base l la discussion; certaines autres proposi
tions, emanant des groupements represent6s ou de personnalites individuelles, y 
etaient jointes. Au cours de cinq seances laborieuses, ce programme fut soumis l une 
discussion approfondie. A I'issue de la cinqui~me seance, un • collbge des rappor
teurs" fut cree, qui soumit une re!daction definitive du programme II une sixi~me 
seance. 

A cate de la re!daction du programme, que nous analyserons plus loin, la question 
de la propagande pour ce programme devait particuli~rement retenir I'attention de la 
reunion. Deux tendances se revel~rent, I'une pr6conisant la convocation pro~baine 
d'un grand congr~ international qui devait ~tre une manifestation imposante de I'opi
nion populaire; I'autre, plus sceptique quant II la possibilit6 de convoquer pendant 
que durait encore la guerre. un congr~ vraiment international et representatif, vou
lait ajourner provisoirement Ie congr~ et concentrer les efforts sur la propagande par 
la presse et par les reunions tenues dans les dilferents pays; la direction du mouvement 
devait etre confie! II une organisation internationale, representant les differentes (2UV

res crUes, ou II creer, en VIle de preparer les bases d'une paix durable. 
On se mit d'acoord sur un compromis: I'idee d'un Congr~s ne fut pas mise au 

premier plan du programme d'action_ On decida de creer une ·Orgamsation centrale 
pour une paix durable", dont Ie si~ge serait II La Haye, et qui serait plac6e soua Ia 

I) Voir les lettres de r6ponse de MM Ferdinand Buisson, La Fontaine, Cb. Gide, Richet, Ruysaen, 
Gabriel sum.., Andre Weiss, inS<!r6s dan. I'introduction du "Compte rendu" c:i-d ...... c:it6. Cp. d'_ 
part .. lettre de M. Jean Langue!, I. c. p. LVI. 
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direction d'un Comit6 international, et ce Comit6 pn:nclrait Ie C8!l 6ch6ant les dl!cisions 
nl!cessaires quant l Ia convocation d'un CongRs. 

Nous verrons que Ia tendance sceptique avait vu juste: it ne fut jamais possible de 
rl!unir un CongRs international; les tentative! qui en lurent faites au cours de la 
gUerre ont plutilt desservi les intl!rats de I'Organisation. L'importance de l'Organi
sation centrale a Rsidl! dans les I!tudes approfondies des probl~mes de Ia pRix et dans 
la diffusion des idl!es intemationalistes par Ia voie de la propagande. 

Le programme minimum sur lequel la rl!union de la Haye s'est Mis d'accord, fut 
ainsi conl1u: 

-I. U n'y aura ni annenon, ni transfert de territoire contraire am: int6rets et aUll: 
VI2m: de Ia population; Ie consentement de celle-ci sera obtenu, iii possible, par pl6-
biscite OIl autrement. 

Les Etats garantiront am: nationalitl!s comprises dans leur territoire l'I!galit6 civile, 
Ia Iibert6 religieuse et Ie Iibre usage de leur langue. 

2. Les Etats conviendront d'introduire dans leurs colonies, protectorats et sphues 
d'influence, la m;ert6 commerciale, ou tout au moins l'I!galit6 de trailement· pour 
toutes les nations. 

3. L'l2uvre' des Conf6renceB de la PRix tendant l I'organisation paiciBque de 
la Soci6t6 des Nations sera d6veloppl!e. 

La Confl!rence de Ia Paill: sera dot6e d'une organisation permanente et aura' des 
sessions pl!riodiques • 

. Les Etats conviendront de soumettre tous leurs diffl!rends l une procl!dure paci-
IIque. Dans ce but, l cIIlE de la Cour d'arbitrage de la Haye, seront cr~ 

a) une Cour permanente de justice internationale, 
b) un Conseit international d'Enquate et de Conciliation. 
Les Etats seront tenus l prendre de concert des mesures diplomatiques, 

6conomiques et miIilaires dans Ie cas oik un Etat agirait miIitairement, au lieu 
de soumettre Ie diffl!rend l une dl!cision judiciaire ou de recourir l I. ml!diation du 
Conseil d'Enquete et de ConciIialion. 

4. Les Etats conviendront de reduire leurs armements. Pour f.ciliter Ia rl!duction 
des armements navals Ie droit de capture sera aboli et la libert6 des mers assurl!e. 

5. La politique Etrang~re sera soumise l un contrOle efficace des parlements. 
Les trait6s secrets seront nals de plein droit." 

Si nous I!tudions de pr~ les dEbats poursuivis • Ia rEunion de Ia Haye, nous serons 
frappl!s en premi~re Iigne par I. concordance gl!n6rale des vues sur Ie caract~re du 
programme, et merne sur I. plupart des points particuliers qu'i1 comporta. Des votes 
ne sont intervenus qu'assez rarement, et ils ont port6 sur les formules l adopter 
plut6t que sur Ie fond des probl~mes. Une seule divergence s'est r6vl!II!e d'un ca
rac~re sl!riem:. Quelques fEministes actives prl!sentes l la rEunion ont youlu mellre 
Ie suffrage des femmes au programme comme une des conditions essentielles d'une 
paix durable. Tr~ pea des participants se sont d6clarl!s adversaires de cette r6-

lA_deaN ....... 1 a 
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forme. Si la majorit6 I'a 6cart6e du programme, Ie motif en 6tait qu'elle ne I'a pas 
consid6r6e comme rentrant dans Ie cadre d'une ceuvre pacifiste. II a 6t6 d6cid6 que 
Ie commentaire du programme soulignerait I'importance de la coop6ration des 
femmes ~ I'ceuvre de la paix, mais on craignait de nuire au but essentiel de I'entre
prise "en chassant deux lievres 1 la fois"; il fallait concentrer. les efforts autour du 
but supreme: assurer une paix durable. 

Ce but comportait deux objets: il s'agissait d'6carter du trait6 de paix les germes 
des nouvelles guerres, et il s'agissait de garantir la dur6e de 1'6tat de paix, par I'orga
nisation pacifique des rapports internationaux. 

Les points 1 et 2 du programme visent Ie premier de ces objets. Le premier para
graphe veut 6carter les causes des guerres d'ordre ethnique, en supprimant Ie droit 
de conquete par I'organisation de pl6biscites en cas de transferts de territories, et en 
garantissant aux nationalit6s comprises dans un Etat les droits 616mentaires de 1'6ga
lit6 civile, de la libert6 religieuse et du libre usage de leur langue. Le second para
graphe veut 6liminer les germes de guerre d'ordre 6conomique, en consaerant Ie 
principe de la "porte ouverte" dans les colonies. 

Le troisieme paragraphe vise I'organisation de la paix: continuation de I'ceuvre de 
la Haye, cr6ation d'institutions permanentes d'ordre judiciaire et de conciliation; 
engagement de la part des Etats de soumettre tous leurs confiits 1 une proc6dure paci
fique et de se concerter sur une action cOl!rcitive contre tout Etat qui enfreindrait cel 
engagement. On constate dans cet article du programme l'id6e londamentale d'une 
Soci6t6 des Nations, munie des institutions essentielles 1 la vie sociale, munie 
meme des sanctions indispensables. Mais on constate en meine temps I'absence d'une 
synthese complete: Ia formule "soci6t6 des nations" y est, mais elle ne domine pas 
I'ensemble du programme. 

Le quatrieme paragraphe tire la cons6quence logique de I'organisation de la paix: 
la r6duction des armements. Les armements forment Ie symptOme frappant de 1'6tat 

. anarchique des rapports internationaux; ils doivenl n6cessairement etre Iiquid6s de 
pair avec I'organisation progressive de la soci6t6 des nations. Leur r6duction former. 
une garantie de la paix par la disparition de la menace r6ciproque qu'ils offrent. 

Une autre garantie sera consacr6e par Ie contrOle efficace de la politique 6trapgere 
de la part des parlements, et par I'abolition de la diplomatie secrete. 

Le programme forme un ensemble dont les 6h!ments sont 1i6s entre eux par I. 
logique. II ne peche, d'autre part, nullement par I'utopisme. Au contraire, pour cha
cune des r6formes qu'il pr6conise, ses auteurs pouvaient citer des pr6c6dents histori
ques et des exemples tir6s de la politique pratique des Etats, pr6c6dents, qui s'6taient 
r6v616s comme 6tant de nature 1 garantir Ie maintien de relations pacifiques entre 
les Etats qui les avaient adopt6s. 

Des pl6biscites en cas de transferts de territoires svaient eu lieu en Europe au 
cours du 19' siecle. Le trait6 de Berlin de 1878 avait cr66 des garanties d'ordre 
international pour les minorit6s ethniques et religieuses des Etats balkaniques. Le 
trait6 d' AIg6ciras avait consacr6 Ie principe de la porte ouverte au Maroc. 

L'ceuvre de la Haye avait commenc6 I'organisation de la Soci6t6 des Nations; Ie 
programme en demande Ie d6veloppement ult6rieur. Les trait6s am6ricains ·pour 
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I'avancement de Ia paix" avaient institutS Ie principe d'un d~lai avant tout recours 
II des hostilittSs, aBn de laisser Ie temps pour une tentative d'une conciliation ou d'un 
reglement de ConIiit; i1s avaient institutS aossi deS Commissions permanentes d'En
quete et de Conciliation. 
. Un traittS de 1817 avait institutS une rtSduction des armements sur les Grands 

Lacs amtSricains entre les Etats-Unis et I'Empire britannique; des traittSs particuliers, 
notamment Ia convention intervenue en 1785 entre les Etats-Unis et Ia Prusse, avaient 
aboli Ie droit de capture. 

EnlIn plusieurs Etats, I' AmtSrique du Nord, Ia Norvege et la Suisse, avaient intro
duit dans leurs constitutions Ie contrOle parlementaire de la politique tStrangere. 

On ne pouvait donc point Dier que Ie programme avait un caractere tSminemment 
pratique et r6a1iste. En Ie d6nommant "Programme Minimum",. ses auteurs avaient 
invittS tous ceux qui !ravaillaient dans Ie merna sens de Ie soutenir, quand meme Us 
Ie trouveraient trop modeste. I.e programme constitua un point de raUiement, et un 
cri de combat pour toutes les forces paciJlstes. 

C'6tait Ia ticbe de I'organisation fondtSe lila Haye de faire connaitre Ie programme 
ll'opinion publique et de lui procurer Ie soutien de celle-ci. La direction de l'Organi
sation fut confitSe au bureau de I'"Anti-Oorlog-Raad", qui devait se compl6ter pour 
constituer Ie ComittS ex6cutif de I'Organisation; iI devait en outre former un "Con
seiI international", qui aurait Ie caractere d'une sorte de comit6 de patronnage. Sous 
Ia prtSsidence de M. H. C. Dressel/wys et avec M. Ie Jonkheer de Jong van Beek en 
Donk COIIIDIe secr6taire, I' Anti-Oorlog-Raad se voua d'une maniere active et dtSvou6e 
II cette nouvelle liche. I.e Comit6 ex6cutif et Ie Conseil acquirent rapidement des 
adhtSsions importantes et vraiment repr6sentatives ali Conseil et au ComittS pr6vus. 

. avec une seule exception: iI ne fut pas possible de vaincre les htSsitations des Fran
~. Des ComittSs nationaux adhtSrant II I'Organisation lurent formtSs dans plusieurs 
pays, et une propagande active fut ouverte. 

Cette propagande fut servie par des publiCations sppropri6es. Un "manifeste" 
avait 6ttS rtSdig6 d6jllors de la rtSunion par M. Quidde. et au cours de l'tSttS un Com
mentaire du Programme fut 61abortS par M. Chr. L. LAnge. Apres consultation des 
membres les plus autoristSs de Ia r6union, iI fut publi6 dans les' trois langues mon
diales et largement distribu6, par les soins du ComittS n6erlandais. Des traductions 
en furent publi6es en Norvege et en Suede'). 

I.e Bureau de l'Organisation se proposa en premier lieu de r6unir Ie Congres inter
national envisag6 par la conf6rence de la Haye, et lan~a des invitations pour un Con
gres d'6tudes II Berne, en d6cembre 1915. II se heurta, cependant, II de telles dif
IlculttSs qu'it faillait presqu'imm6diatement abandonner ce projet: plusieurs gouveme
ments refuserent II leurs nationaux les permis de voyage n6cessaires, et meme Ie 
Comit6 ex6cutif ne pouvait pas se rtSunir au complet II cette 6poque. II fallut bienrot 
se Tendre II 1'6vidence et reconnattre Ie bien-fond6 des objections qui avaient 6ttS for
mul6es d6jll II la Haye contre l'utilittS d'un Congres, qui aurait n6cessairement un 
caractere plus ou moins incomplet. C'est par les 6tudes scientillques poursuivies' au 
sein d'une stlrie de Commissions sp6c.iales, par 18 publication de rapports de ces com-

1) Organisation centrale. "» "Pour uno PaIx. dunble", Commentaire cIu programm~minimQm, La Hayele I 5 .. 

11" 
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missions ou de personnalit6s competentes, que l'Organisation a exerce une influence 
considerable sur Ie developpement d'une opinion publique instruite et en eveil. 

Le Bureau de I'Organisation, en lan9ant les invitations pour Ie Congr" projet6 
avait dejl demande qu'on lui envoyAt des rapports sur les diflerents probl~mes sou
Jev6s par Ie Programme, et il avait fait imprimer ceux qu'il avait re9US. A sa reunion 
II Berne, en d6cembre 1915, Ie Comite executif adopta sous ce rapport deux decisions 
importantes. D'une part ces rapports preliminaires, et les travaux analogues que Ie 
Comit6 recevrait ulterieurement, seraient reunis et publi6s sous forme d'un "Recueil 
de Rapports sur les differents points du Programme-Minimum"'). Quatre volumes 
en ont paru pendant les annees 1916--1918, comportant 60 rapports differents, un 
ensemble de 1564 pages. II va sans dire que ces rapports sont de caract~re assez 
divergent, et de valeur inegale. Alors que d'aucuns sont des articles joumalisliques 
et de propagande, d'autres revelenl un caracl~re scientillque et soumetlent les pro
bl~mes 1 une elude approfondie. Le recueil esl un monumenl m6morable au devoue
ment et au z~le du secr6taire g6n6ral de I'Organisation, M. de ]onk van Beek en 
Dank. 

Ces rapports n'etaient destin6s, loulefois, qu'a servir de base II une discussion 
internationale au sein de Commissions d'etude, doni Ie Com;te cr6a non moins que 
neuf, une pour chacun des probl~mes suivants vis6s par Ie Programme: 

1. Principe de non-annexion; Plebiscite (Pr6sidenl: M Ie Baron AdelswlJrd, 
ancien Minislre des finances, Su~de). 

2. Probl~me des nationalil6s (President: M. Halvdan Kohl, Professeur l I'Univer, 
sit6 de Kristiania, Norv~ge). 

3. Libert6 commerciale; Porte ouverte (Pr6sident: M. L. V. Birch, Professeur l 
I'Universite de Copenhague, Danemark; plus tard M. lvar Berendsen, Deput6 
danois). 

4. D6veloppement de la Conf6rence de la Haye (Pr6sident: M. Chr. L. Lange, 
Secr6taire g6n6ral de I'Union interparlementaire, Norv~ge). 

5. Institulions judiciaires et de conciliation (Pr6sident: M. Ie Dr. B. C.]. Loder, 
juge ilia Cour de cassation, Pays-Bas). 

6. Sanctions intemationales (Pr6sident: M. Andr4Mercier, Professeur II'U!1\ver
sit6 de Lausanne, Suisse). 

7. Probl~me des Armements (Pr6sident: M. Rafael Altamira, Professeur II 
)'Universit6 de Madrid, Espagne; plus tard: M. Ie g6n6ral W. A. T. Meester, Pays
Bas). 

8. Libert6 des mers (Pr6sident: M. Ie Dr. Th. Heem.serk. ancien Pr6sident du 
Conseil des Ministres. PayS-Bas). 

9. Contrale parlementaire de la politique 6trang~re (Pr6sident: M. Scherrer. 
Flillemann, Conseiller national. Suisse). 

Des avants-projets, auxquels lurent joints des questionnsires, ou..des question· 
[.-~ 

> 
') Martin .. Nijbolr, La Haye, - Lea ",pports sont publiea dans I'an. ou I'autre d .. troia Ianguoa moa

diaJes. - Un choix en a iti publi6 en anglais eous Ie titre "Problema or the International Settlement". 
London, Allen '" Unwin, 1918. II est muni d' ... introduction par M. I.tnws DickIman, qui rut momb1o dl1 
Comit6 ex6cutil de I'Organisation Centrale. 
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narres tout seuls, furent 61aborEs par les prEsidents-rapporteurs des Commissions, 
et res membres furent invitEs d'y repondre par 6crit; en attendant la possibilit6 de 
convoquer les Commissions. II apparut bientOt qu'il serait aussi impossible de 
reuoir celles-ci d'uoe mani~re tant soit peu compl~te que d'organiser un Congr~ 
d'6tudes, €It plusieurs des Presidents proc6d~rent 1 1a publication de rapports plus 
ou moins pr6liminaires sur 1a base des consultations par 6crit qu'ils avaient insti
tu6es.') Sans doute ces 6tudes ont eu une importance capitale pour' la formation 
d'uoe opinion precise et souvent concert6e quant 1 1a solution des probl~mes en
visagEs. C'est notamment Ie cas pour les questions de nationalitEs rentrant dans 
la compEtence de 1a premi~re et de 1a seconde Commission, et pour les probl~mes 
se rapportant plus sp6cialement l I'organisation de la paix. (Commission 4 et 5)_ 
Ces quatre rapports prEsentent tous des avan!-projets dEtaillEs de conventions inter
nationales, fournissant ainsi des 616ments concrets 1 1a discussion 6ventuelle entre 
les reprEsentants attitrEs des Etats. II est 6vident qU'ainsi uoe 6tape tr~ importante 
avait 6t6 franchie vers la pr6paration d'une vraie Soci6t6 des Nations. 

Nous allons voir plus loin comment les probl~mes d'esp~ et d'application ont 
6t6 envisagEs soit par les auteurs des rapports individuels du "Recueil", soit par 
celles des Commissions d'6tudes qui ont publi6 leurs conclusions. 

Pour complEter les renseignements sur I'oeuvre de l'Organisation centrale, il 
convient enlin de mentionner uoe r6union qui a eu lieu 1 Berne en novembre 1917. 
~ Comit6 ex6cutif avait esp6r6 pouvoir organiser alors Ie Congr~ d' 6tudes pr6vu 
.par la rEunion de la Haye en 1915, et pour lequel des convocations avaient IIt6 
. primitivement lanc6es pour d6cembre 1915. II apparut bientOt, cependant, qu'il serait 
impossible de donner, en 1917 comme en 1915, uo c8ract~re vraiment international 
ou reprEsentatif l la r6uoion. Celle-ci n'6tait compos6e que de ressortissants alle
mands, autrichiens, hongrois, suisses et d'uo seul hollandais. Le Comit6 ex~utif 
de l'Organisation s'abstint d'8SSumer la responsabilit6 de l'assembl6e, . qui revi!tit 
ainsi un caract~re priv6 et familier.') La discussion qui y a eu lieu roula toutefois 
sur les conclusions des rapports dont il vient d'etre parl6. Elle 6tait surtout int6res
sante par Ie fait qu'elle marqua Ie progr~s de l'opinion publique vers une synth~e 
sous la forme d'uoe "Ligue ou Soci6tE des Nations". 

Avant d'examiner comment a pu se produire ce progr~, il convient de signaler 
Ie Congr~s inlernalwnal des Femmes, qui se rEunit l la Haye Ie 28 avril 1915, 
donc quelques semaines apr~ la r6union constitutive de l'Organisation centrale 
pour uoe paix durable. Sans se rattacher directement au Conseil international des 
Femmes, dont il vient d'l!tre parl6 plus haut, iI rEunit toutefois plusieurs des per
sonnalitEs qui avaient pris part au mouvement fi!ministe et pacif\ste. Dans uoe s6rie 
de resolutions il exprima ses voeux en faveur d'une paix durable, essentiellement 

I) Ce rat Ie CIS des Commlsions no i, 2, 4, 5,7, et 9, dont lee rapports oot ~ publiEs en 1917et en 
1918. - Cpo oar I'oeuvre de I'Organisatlon, Lang., Expos6 des Travaux de I'Organisation, La Haye. Sop
tembre 11117 (6p1emenl pub1l6 en su6dols). 

'J "Asaembl6e de Berne, pour Ia di_on des relations entre peoplea apre. Ia guorre, 19 "" 22 no
vembre 191T'. (Egalement en allemand et en angIaia). 
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inspir6s des memes principes que ceux formul6s par la r6union qui I' avai t pr6c6d6. 
II faut signaler, cependant, deux diff6rences essentielles: d'une part Ie Congr~ 
mit en premi~re Iigne des principes de la paix la reconnaissance de la coop6ration de 
la femme a la vie publique; d'autre part iI pr6conisa I'institution d'une m6diation 
"continuelle" en vue de hAler la conclusion de la paix; iI chargea en outre Ie Comit6 
permanent qu'i1 cr6a, d'organiser un Congr~ des femmes lors des n6gociations 
pour la paix. ' 

LE MOUVEMENT EN AM£RIQUE. 

"L!EAGU E TO EN PORCE PEACE",-"WO RLD CO U RT LEAG U E".
COMITe PORD. 

Les Etats-Unis d'Am6rique avaient 616 repr6senl6s l la r6union constituante de 
l'Organisation centrale pour une paix durable par Mrs. Fannie Fern Andrews. Sur 
I'initiative de Mrs. Andrews une branche am6ricaine trb importante de l'Organi
sation centrale fut fond6e au cours de 1915. Celie branche organisa des Commis
sions d'6tude qui publi~rent au cours de la guerre une s6rie de rapports tr~ bien faits 
sur les quatre premiers points du programme (Annexion et pl6biscite; Nationali16s; 
Porte ouverte; Conf6rences de la Haye). II y aura lieu de revenir plus tard l ces tra
vaux, qui furent publi6s sous la direction de M. Ie Professeur Wm. 1. HuU, rap
porteur g6n6ral. 

La fondation d'une autre organisation, d'origine exclusivement am6ricaine, a 
6t6, toutefois, d'une imporlance plus imm6diate pour Ie d6veloppement des id6es 
internationalistes aux Etats-Unis. 

Nous voulons parler de la .. League to Enforce Peace". L'origine en remonte au 
mois de janvier 1915. ') Apr~ quelques mois de pr6paration patiente, une r6union 
fut convoqu6e, Ie 17 juin 1915, dans Ie fameux "Independence Hall" dans la capitale 
de la Pennsylvanie, ofJ les am6ricains avaient d6clar6 leur ind6pendance en 1776. 
La conf6rence, pr6sid6e par M. Taft, ancien pr6sident des Etats-Unis, r6unit environ 
300 citoyens notables de l'Union, hommes d'6tat, jurisconsultes, financiers, 6duca
teurs, pasleurs. Apr~ une discussion publique et une 6tude pr6a1able au sein d'un 
Comit6 restreint, Ie programme suivant fut adopt6 par la grande majorit6 de't'as
sembl6e: 

"II est d6sirable que les Etats-Unis adh~rent a une Ligue des Nations engageant 
les puissances signataires l ce qui suit: 

I. Toule question comportant un r~g1ement judiciaire qui ne sera pas vid6e par 
des n6gociations directes, se'ra soumise, sous r6serve des stipulations conventionelles, 
l un tribunal judiciaire, tant pour Ie fond de la question que par rapport II lOute diver
gence de vues quant l la comp61ence du tribunal de r~g1er la question; 

2. Toute autre question divisant les puissances signatai~es qui n'a Jlu 6tre r6g16e 
par des n6gociations directes entre les parties, sera soumise a un Conseil de con
ciliation pour enquete, 6tude et recommandation; 

3. Les puissances signataires utiliseront d'un commun accord leurs forces tant 

.) Voir ":'Leagu.e to Enforce Peace", American Branch, .•. New York (1915) - expos6 de I'origine de 
I'association et compte rend. de .. r6union de Philadelpbie, 17 join 1915. 
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6conomiques que militaires contre celie d'entre elles qui aur~ recours l la guerre, 
ou qui commet des actes d'hostili~, contre une autre puissance signataire, avant 
qu'une divergence n'ait ~~ soumise i\ l'une des proudures prevues plus haut; 

4. Des confuences" entre les puissances signataires seront tenues p~riodiquement, 
eli vue de formuler et de codifier les ~gles du droit international. Ces r~gles 
formeront les bases des d~isions du Tribunal judiciaire vis~ 1 l'article I"', .. moins 
qu'nne puissance signataire ne notifie son d~cco~d avant un d~lai i\ d~terminer." 

On constate dans ce programme d'abord la formule synth~tique "League of 
Nations", qui devra jouer un si grand r61e dans Ie d~veloppement des id~es dont 
nous poursuivons l'~tude. Dans tout mouvement de propagande Ie "cri de ralliement" 
joue un rOle ~nonne. La formule "League of Nations" est devenu ce cri de ralliement: 
elle a trouv~ sa d~8nition concrete dans les revendications du programme am~ricain, 
.notamment dans celie d'.une action commune··contre celui des ~tats signataires qui 
aurait recours i\ 1a guerre, ou .. un aete d'hostili~ contre un de sea co-signataires 
avant la soumission d'nn conftit ~ventuel i\ nne proudure pacifique. Nous Rvons 
'"0 Ie programme de l'Organisation centrale ~mettre au fond Ie meme postulRt; 
mais it manquait· i\ ce programme la formule ~League of Nations". Cette formule 
indiquait par co~quent quelque-chose de plus d~lini, de plus concret que 1a for
mule "Soci~~· des Nations civil~es", que nous Rvons re1ev~e dans Ie preambule 
de 1a Convention de la Haye, et qui se retrouvait dans Ie programme de l'Organisa
tion centrale; la formule comportait un engagement plus strict que celie d'une 
"SMiety of Nations" qui se retrouve dans les traductions officielles anglaises et 
ain6ricaines de celie Convention. On sait que 1a nouvelle formule n'a pas manqu6 
de soulever des controverses formidables, surtout aox Etata-Unis. 

On constate, d'autre part, comme caract~ristique de ce programme am6ricain, une 
plus grande concentration autour d'un seul aspect du probl~me international; Ie 
programme ne parle que des problbmes de l'organisation juridique internationale. II 
pr6conise Ie d6veloppement de I'oeuvre de la Haye. II veut pousser plus loin cette 
oeuvre sousplusieurs rapports: iI veut cr6er un "tribunal judiciaire", reprenant 
ainsi la tentative qui avait ~chou6 en 1907; iI veut lui adjoindre un Conseil de 
conciliation pour les litiges d'in~ret, ne comportant pas un r~glement judiciaire; 
it veut instituer un engagement absolu de la part des ~tats d'avoir recours i\ une 
proudure pacifique - proUdure judiciaire ou proc~dure de conciliation - pour 
tous les Iitiges sans exception, et iI veut cr~er des sanctions par la force pour toute 
infraction i\ cet engagement; enfin, iI veut pousser en avant I'oeuvre de codification du 
droit international. Tous ces postulats sont d'ordre juridique. Le programme ne touche 
en rien aux bases du trait~ de paix proprement dit, et la critique la plus s6rieuse 
qu'on pourrait formuler .. I'~gard du programme serait celie de dire qu'ainsi on 
ignorerait la question de savoir si la pacification i\ la fin de la guerre serait de nature 
i\ fournir la garantie de sa propre dur~e, parce que reposant sur des bases de droit 
et de justice. 

Toujours est·i1 que Ie programme am6ricain, par sa simplicit6 et par sa con· 
centration autour d'un aspect des plus importants du probl~me, 6tait bien fait pour 
servir de but i\ une propagande active. 
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Le nom de I'association, "Llgue pour imposer la paix", ne s'est pas r6v616 comme 
tr6s heureux. Pour ceux qui n'avaient pas 6tudie Ie programme, Ie nom a pret6 1 
confusion: on croyait que Ie but de la Ligue 6tait de provoquer au plus vite la lin 
de la guerre actuelle. Et Ie nom ne donnait pas non plus une indication tr~s exacte de 
ce que visait Ie programme: au fond une organisation intemationale, comme celie 
que pr6voyait celui-ci, n'aurait pas exclu toute possibilit6 de guerre; elle aurait 
impose un certain delai avant Ie recours aux hostilites. C'6tait un but modeste, mais 
parfaitement realisable, un "programme minimum" comme celui de l'Organisation 
centrale. 

La nouvelle Iigue organisa une campagne energique en faveur de ses principes 
aux Etats-Unis. Nous verrons bientllt qu'elle fut 1 meme de gagner I'appui du 
President m6me de l'Union, ainsi que d'autres adhesions de la plus haute impor
tance. 

II ne faut pas croire, cependant, que I'adhesion fut unanime. Nombreux furent ceux 
en Am6rique, ayant collabor6 dejl aux oeuvres pacillstes, qui estimaient que 
Ie programme des sanctions de la Ligue alia beaucoup trop loin. Plusieurs de ces 
personnalites se raIIi~rent autour d'une autre organisation cr66e 1 peu pr~ en 
meme temps, "The World Court League" _ola Ligue pour une Cour mondiale. 
lIs voudraient faire de I'institution judiciaire inte~ationale la pierre angulaire ou 
fondamentale de l'organisation internationale, en y ajoutant deux rouages: des Con
ferences pediodiques et frequentes des Grandes Puissances ou des Puissances 
representees 1 la Haye, avec une Commission permanente de liaison entre les ses
sions, et un Conseil de Conciliation. Les Conferences auraient surtout pour mandat 
de pourvoir 1 la codification progressive du Droit international par I'elaboration de 
projets de conventions intemationales vot6es II la majorite des 6tats representes. Ce 
programme a son interet parce qu'i1 represente en substance les id6es pr6conis6es plus 
tard par Ie parti r6publicain dans sa grande lutte contre Ie President Wilson. 

"The World Court League" n'a pas d6velopp6 une propagande aussi 6nergique que 
la "League to Enforce Peace"; elle publia pendant les ann6es de Ia guerre une 
revue importante, sous Ie meme nom que la Ligue elle-meme. Mais. les 6v~nements 
ont prouv6 qu'elle repr6sentait tr~ fid~lement ies principes d'une partie tr~ .im
portante du public americain. 

II faut mentionner, enfin, parmi les initiatives am6ricaines visant la cr6Ation d'une 
Societe des Nations, I'entreprise assez bizarre organis6e par I'industriel Heiuy 
Ford. 

M. Ford s'etait cr66 une fprtune consid6rable par ses grandes manufactures d'auto
mobiles II Detroit, dans l'Etat de Michigan. II y avait appliqu6 des principes 
nouveaux et interessants pour ses relations avec ses ouvriers et fonctionnaires. Jus
qu'ici iI n'avait pris aucune part aux oeuvres intemationaIistes. Mais Ia guerre avait 
6veill6 son int6ret pour les efforts paciflstes, et iI d6cida; en 19I5,"de vouer une 
partie de ses ressources II une ·Croisade pour la paix". II loua un navire l bord 
duquel iI invita plusieurs am6ricains II faire Ie passage d'Am6rique en Europe. 
Apr~ avoir pass6 par Copenhague et Kristiania, Ie Comit6 qu'i1 avait cr66, et 
Huquel s'affllierent certain paciflsteS representant les pays europ6ens restes .neutres 
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pendant la guerre, s'installa 1 Stockholm. Pendant 1916 Ie Comit6 poarsuivit ses 
Etudes et 61sbora un programme dont les 616menta furent cherch6s dans les dilf6rents 
programmes que nous connaissons d6jl. Le Comit6 Ford s'instruisit par des. consul
tations, en partie confidentielles, de repr6sentants plus ou moins en vue des pays 
beilig6rants ou neutres, et i1 publia Ie reswtat de ses travaux au cours de 1'i!t6 
de 1916. II se posa deux buts, qui aux yeux du Comit6 ne form~rent qu'une: 
provoquer la fin de la guerre aussi vite que possible, et faire en sorte que Ie trait6 
de paix erat les bases d'une pacification durable. Le fait que Ie Comiti! poursuivit 
ces deux buts en marne temps, I'exposa 1 des critiques tr~ violentes de la part 
des deux camps des bellig6rants, et son appel aux gouvemements des i!tats neutres 
de prendre I'initiative d'nne m6diation resta sans elfet. 

M. Ford, qui n'i!tait pas rest6 l Stockholm, semble s'etre Iassi! assez vite de 
son initiative, lorsqu'jJ constata que celle-ci ne porta pas les fruits qu'U avait peut-etre 
escompt6s, et merne avant l'entr6e des EtalS-Unis dans la guerre Ie Comiti! Ford 
s'est dissous. 

L'Appel 1 I'opi!lion publique lancE par Ie Comit6 ou - comme iI s'appelait 
officiellement - la ·Confi!rence neutre", i!met des voeux tant par rapport' la 
pacification proprement dite que pal rapport' I'organisation des relations inter
nationales. Co' n'est que ces iemiers postulats qui nous int6ressent ici. Voici 
comment d6bute cet Appel: 

·Une conf6rence form6e par des d616gui!s appartenant l six pays neutres: Etata
Unis d'Am6rique, Danemark, Norv~ge, Pays-Bas, Su~de et Suisse - s'est ri!unie 
• Stockholm sur I'initiative de M. Henry Ford, en vue de travailler pour une paix 
prochaine et durable, bas6e sur les principes du droit et de l'humanit6. La Con
f6rence ne repri!sente aucun des gouvemements, et elle n'a pas 6~andat officiel. 
• Elle repr6sente Is bonne volonti! chez des millions d'hommes dans Ie monde' civilis6, 
millions qui ne croient pas pouvoir demeurer spectateurs indilf6rents pendant que 
cette lutte formidable s6vit sans ~ve. Ce n'est pas I'intention de la Conf6rence 
de se porter juge sur les bellig6rants. Mais en qualit6 de citoyens privi!s, les mem
bres de la Conf6rence, qui ne sont pas 1i6s par les i!gards qui peuvent fetenir les 
gouvernements, ont r6so1u de tenter tout ce qu'ils peuvent pour pri!parer un i!change 
de vues, afin de pr6parer les voies pour un rapprochement entre les peuples bel
Iig6rants, sur Is base de conditions justes et 6quitables. 

·La Conf6rence neutre ne peut pas se prononcer sur toutes les questions soulev6es 
par la guerre. Elle ne dEsire pas non plus proposer un plan pour une organisation 

• mondiale parfaite. Elle d6sire exprimer et Be rallier • Ia demande qu'on entend de 
toute part: que la paix, quand 'elle viendra, sera telle qu'elle porte en elle les garanties 
contrs une nouvelle guerre. L'Humanit6 demande une paix durable." 

Le programme qui suit ce pri!ambule r6sume ainsi les principes par lesquels 
s'est laiss6e guider la Confi!rence: Nous en extrayons les paSsages qui expriment 
des id6es fondamentales, en i!cartant les applications pri!conisi!es par la Conftlrence. . 

• Aucqn transfert de territoire ne doit avoir lieu d'un i!tat • un autre, sans Ie 
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consentement de Is population interessee, et les nations doivent avoir Ie droit de 
disposer de leur propre sort. 

"11 faut garantir II tous les peuples Ie developpement de leur activite economique 
sur la base de I'egalite. 

"Le principe de la liberte des mers doit etre reconnu. 
"Un contrOle parlementaire efflcace de la politi que etrang~re doit etre institu6, 

de sorte que des traites secrets et une diplomatie secr~te ne puissent plus hasarder 
les inter@ts vitaux d'une nation. 

"II est encore plus important pour Ie bien-etre de I'humanite qu'une organisation 
internationale soit creee, basee sur Ie droit et sur la justice, comportant un accord 
de soumettre tous les differends entre etats II un r~glement pacifique. 

" Aussi importante que la creation de semblable organisation juridique internationale 
est la demande d'un desarmement sur la base d'un accord international. 

"11 faut qu'un congr~ mondial soit convoque lors de la conclusion de la paix. 
aCe congr~ doit traiter non seulement les questions soulevees par la presente 

guerre. Des questions comme celie de garantir la liberte politique et intellectuelle 
aux nationalit6s federees II d'autres peuples sont, meme si elles ne sont pas connexes 
II cette guerTe, d'une importance vitale pour que la paix soit conservee II I'avenir." 

On voit que ce programme se borne II exprimer des idees d'ordre tout l fait 
general. La Conference s'etait proposee de charger certains de sea membres, ou 
d'autres experts des questions internationales, d'elaborer des exposes detailll!s 
sur les probl~mes d'application. L'entree des Etats-Unis dans la guerre et Ie lait 
que M. Ford s'est desiilt6resse de son entreprise ont emp@ch6 la realisation de ces 
projets. 

NOUVELLES INITIATIVES ANGLAISES. 

Nous avons parle plus haut de ('"Union 01 Democratic Control" et du Groupe 
d'etudes dirige par Lord Bryce, tous les deux lormes en Angleterre au debut m@me 
de la guerre. 
D~ Ie printemps de 1915 deux nouvelles initiatives ont ete prises en Angleterre 

dans Ie m@me sens. L'une d'elles lut due II M. Aneurin Williams, Membre· ae la 
Chambre des Communes, M. Williams publia un article exposant ses idees dans 
"The Contemporary Review" au cours de 1915, article qu'iI reproduisit plus tard 
dans Ie .Recueil de Rapports" publie par l'Organisation centrale!) En mars 1915 
a "League of Nations Society" lut fondee l Londres, avec Ie programme Buivant: 

1. "Un traite sera ·conclu aussi prochainement que possible, par lequel les 
Etats disposes II y adh6rer formeront une Ligue, par laquelle ils s'engageront 
l regier, par des methodes pacifiques, tous les conDits qui surgiraient entre eux. 

2. aCes methodes seront les suivantes: 
a. Tout conDit comportant des questions de Droit international, ou se rappor

tant 1 I'interpretation de trait6s, sera soumis II la Cour d'arbitrage de la Haye 
ou II un autre tribunal, et regles par eux deflnitivement; 

1) Vol. [ pp. 229) "A League or NatioDs". 



LEAGUE OF NATIONS SOCIETY 

b. Tout autre conDit sera soumis • un Conseil d'enqullte et de conciliation, 
representant les Etals constituant la Ligue. Le Conseil examinera les 616ments 
du conDit et pr6sentera un rapport constatant queIle sera la solution la plus con

. forme. 1'6quit6 et aux interllts des parties. 
l.es d6cisions du tribunal et les rapports du Conseil lieront les parties, sous 

reserve de toute modification ulterieure • laqueIle on arrivera par des n6gocia
lions et des accords mutuels. 

3. "Les Etals membres de la Ligue s'associeront imm6diatement pour tonte 
action militaire ou autre, n6cessaire pour obtenir que chaque membre se con
forme aux stipulations du traite. 

4. "Les Etals membres de la Ligue s'associeront imm6diatement pour d6fense 
mutuelle, par des moyens militaires ou autres, au cas 011 I'un .ou I'autre d'entre 
eux serait attaqu6 par uu Etat non membre de la Ligue qui refuserait de sou
mettre Ie conDit • un tribunal ou conseil appropri6, ou de se conformer • la 
d6cision de semblable organisme. 

5. "Tout Etat civilis6 d6sirant d'adh6rer lla Ligue sera admis comme mem
bre." 

Dans ce programme on trouve aussi comme dans Ie programme de la .. League to 
Enforce Peace" Ia formule synth6tique "League of Nations". Le programme anglais 
6tant Ie premier publi6, c'est l la soci6t6 anglaise que revient I'honneur d'en litre 
I'aqreur. Le programme anglais, tout comme Ie programme am6ricain, se borne 
exclusivement • I'aspect juridique de I'organisation intemationale envisag6e, et U 
Illet surtout en relief Ie probl~me important des sanctions. Dans son article, M. 
Aneurin Williams fait observer que la propagande pacifiste d'avilf guerre avait 
pr6conis6 Ie d6sarmement contractuel des Etals. mais iI 6tait d'apr" lui une illusion 
que de croire que les nations consentiraient • d6sarmer, si I'on ne leur offrait pas, 
au lieu de la s6curite toute relative d'uue d6fense militaire, une s6curit6 nouveIle. 
C'est pourquoi iI insiste si fortement sur l'id6e de protection mutuelle, tant pour 
les Etats contractanls entre eux, qu'. 1'6gard de toute agression d'un Etat non membre 
de la Ligue. II ne croit pas qu'i1 sera encore possible de faire accepter par les Etats 
la fondation de ce qu'i1 appeIle un "Super-Etat"; les Etats ne seront pas prllts • 
abandonner leur souverainete. La Ligue qu'i1 projette ne sera pas d'apr" lui un 
"Super-Etat" parce qu'i1 pr6voit la possibilit6 pour les Etals de d6noncer Ie trait6, 

. avec un pr6avis de douze mois. Cette id6e n'est pas exprim6e dans Ie programme 
lui-meme, mais I'auteur la d6veloppe dans Ie bref expos6 des motifs dont iI 
I'accompagne. 

Une autre particularit6 du programme i-6side en ce fait qu'i1 ne prevoit pas 
n6cessairement une Ligue universeUe. II est vrai que I'admission • la Ligue restera 
ouverte l "tout Etat civilis6"; mais I'auteur n'ose pas croire l la possibilite d'obtenir 
l'adh6sion de tous les Etals d" Ie d6but. II pr6voit meme que les Conf6rences de 
la Haye continueront leur activit6 • cOt6 des assembl6es de la Ligue, et que ceIles-ci 
pourront formuler des regles de Droit international Iiant les membres de I. Ligue, 
sans avoir 6t6 accept6es universellement. 
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The League of Nations Society engagea d~s sa fondation une propagande active 
pour son programme, notamment en publiant une s6rie de petites brochures. ') 
Elle se fusionna en 1918 avec une autre organisation "The League of Free Nations 
Association", dans one soci6t6 nouvelle, "League of Nations Union", qui continue 
encore sa propagande sur une tr~ grande 6chelle. Les programmes de ces deux 
organisations furent essentiellement similaires _ la Soci6t6 fond6e par M. Aneurin 
Williams. Leur importance r6side surtout dans Ia force de propagande populaire 
qu'elles ont pu donner aux nouvelles id6es. II faut noter aussi la grande similitude 
de leurs programmes avec celui de la soci6t6 am6ricaine "League to Enlorce 
Peace". 

Une coop6ration ne lnanqua pas d'etre engag6e entre ces diff6rentes entre
prises, ainsi qu'avec d'autres soci6t6s analogues, la plupart fond6es en 1918 ou 
m!me plus tard. C'est ainsi qu'a 6t6 fond6e au printemps de 1919 "L'Union inter
nationale des Associations pour la Soci6t6 des Nations". 

L'autre initiative anglaise qu'i1 faut signaler, et qui date 6galement de 1915, est 
celie de la Fabian Research Department II Londres. On sait que la Fabian Society 
avait 6t6 fond6e en 1883 comme soci6t6 d'6tude et de propagande socialiste. D~ 
Ie d6but de la guerre sa section des recherches avait mis II 1'6tude Ie probl~me 
d'une organisation internationale pouvant pr6venir la guerre. Le rapporteur de I. 
commission institu6e, M. Leonard S. Woolf, avail 61abor6 un rapport approfondi sur Ie 
probl~me, et sur la base de ce rapport, la commission se mit d'accord sur un projet 
de convention internationale. Ces deux travaux furent publi6s en annexes au "New 
Statesman" en juillet 1915.') 

Le projet est trop long et d6taill6 pour que nous puissions l'ins6rer au complet. 
Nous devons nous borner II une analyse. Le travail est d'un tr~ haut int6ret pour Ie 
d6veloppement des id6es internationalistes pendant la guerre, et iI y aura lieu de 
revenir par la suite II plusieur$ des suggestions qu'i1 contien!. Ce qu'i1 y a de carae
t6ristique dans ce projet, c'est qu'iI base ses dispositions sur des pr6c6dents histori
ques, dont iI pr6conise Ie d6veloppement logique et conscient, et ces pr6e6denlS 
sont cherch6s, non seulement dans Ie domaine du Dr~it international prop{~ent 
dit, mais dans celui de I'administration internationale et dans 1'6volution de I'Em
pire britannique. C'est une oeuvre exceptionellement suggestive et bien 6tudi6e. 

Le projet') pose comme but de I'association internationale pr6vue: la pr6vention 
de guerres futures, l'am6lioration des rapports internationaux, I. codillcation du Droit 
international et Ie d6velopp~ment d'une coop6ration CU such joint action") comme celie 
de l'Union postale universelle. II met ainsi I'aspect constructil d'une collaboration 

'fLa'plas imporlante, "Thol.eague of Natioos Society, Explanation of tho Obj_ oflb. SocIety,- 20 ed. 
Nov. 1917. 

'I Eo 1916, ceo dew< docwn ..... auxquo .. M. Woollajouta ano &odo approfODdi .. "J_onaJ Govern
ment", furent publi6s en volume, 80US Ie titre miYant: "Jntem.tiona~ Government: Two reports by L S. 
Woolf, prepared for the fabian ReaeardJ Department, together with • Projec:t by • fabian Committee for • 
Supernational Authority that will preveot War", London, Allen" Unwin, 1916. 

'I pp. 234-55 de I'ouwage cit6; reproduit daas Woolf, The fram .... ork of. Laating Peace, Londoo. 
Allen " Unwin, 1917. 
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internationale P()ur des objelS d'ordre administratifet bumanitair.e en premi~re Iigne 
des pr~occupations. 

Trois organismes sont pr~vus: a) Une Haute Cour internationale, b) Un Conseil 
international, qui' aura deux fonctions, celie de pr~parer une I~gislabon internationale, 
et celie de faciliter Ie r~lement de con8ilS qui ne sont pas d'ordre I~gal (U non-justi
ciable") entre des ~talS souverains et indEpendants, c) Un SecrEtariat international. 

Tous les EtalS ayant EtE repr~ent~ aux Conl~rences de Ia Haye seront admis de 
plein droit; d'aulres ~talS souverains et ind~pendanlS pourront atre admis par Ie 
Conseil. 

Les ~talS constituanlS renonceront A toute agression contre d'autres 6talS, et s'enga
geront • soumettre tout conOit non r6g16e par des nEgociations directes, soit Ala Haute 
Cour pour d6cision, soit au Conseil international en vue d'un r~g1ement acceptable aux 
deux parties, lis s'abstiendront de tout acte d'bostilitE, except6 pour repousser une 
attaque, pendant une ann6e au moins apr~ Ia soumission du con8it, soit 1 I. Haute 
Cour, soit au Conseil international. . 

Le Conscil international sera une institution permanente d6lib6rante et 16gislative. 
Les buit Grandes Puissances, nominativement 6numEri!es, pourront y d616guer cinq, 
les autres 6taIS deux repr~entanlS, Au sein du Conseil sont organis~ des Conseils 
particuliers, a) des Grandes Puissances, b) des BtalS secondaires; c) des BtalS am6ri
cains et d) des BtalS europ6ens, aves des comp6tences Iimit6es. Chaque 6tat a une 
voix au sein du Conseil complet, alors que Ia question de l'organisation des votes au 
sein des Conseils particuliers reste r~erv6e pour d6cision dans Ie trait6 d68nitif. 

I:.'adoption d68nitive de nouvelles r~gles de Droit international est conditionnEe 
par la ratification de la part des 6talS. Toutefois une proposition alternative pr6voit la 
ptlSSibilit6 de 16gif6rer sur des mati~res d'u importance secondaire" (c'eit-l-dire non
aflectant la souverainet6 ou l'intEgrit6 territoriale d'un 6tat et pas demandant une 
modification de sa 16gislation int6rieure) par une majorit6 des trois quarlS du ConseU; 
Ia Haute Cour d6cide la question de savoir si les mati~res envisag6es sont d'ordre 
secondaire. 

Le Conseil aura Ie droit d'inviter les 6taIS A lui soumettre un difl6rend qui n'est 
pas d'ordre Ul6gal" (Ua non-justiciable issue"). II pourra instituer une Commission 
de conciliation pour semblable difl6rend, et la Commission fera son rapport dans un 
d61ai de six mois. Une d6cision du Conseil Iiera les 6tats en con8it si elle est unanime, 
et, sous certaines conditions, mame si elle n'a 6t6adopt6e qu'. une majorit6 de trois 
quarts. 

Les membres du Secr6tariat international sont nomm~ par Ie Conseil; la compe
tence en est d'ordre puremllnt administratif. 

La Haute Cour internationale est compos6\i de quinze juges nomm~ par Ie Con
seil pour cinq ou pour sept ans sur une lisle de candidalS prop~ par les 6tats-mem
bres. Les Grandes Puissances auront chacun un repr~entant; les sept autres seront 
61us par voie du scrutin. Seuls les 6tats pourront avoir recours 1 la Haute Cour. 

Le projet dE8nit soigneusement quelles sont les questions d'ordre 16ga1, et I. Cour 
d6cide d6f1nitivement toute divergence de vues A ce sujet entre les 6tats. 

Tout trait6 Oil accord doit etre enregistr6 aupr~ de la Haute Cour pour etre consi-
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d6r6e comme valable, et une proposition alternative pr6voit Ie droit de la Haute Cour 
de d6clarer un trait6 comme 6tant inapplicable ("obsolete"). 

Enlln, Ie projet autorise la Haute Cour l d6clarer qu'un Etat a enfreint ses engage
ments et l inviter les 6tats-membres l proc6der l des sanctions d'ordre ~conomique. 
Si 1'61al en ruplure d'engagement a recours lla guerre, tous les autres 61ats membres 
feront cause commune avec celui ou ceux d'entre eux qui sera I'objet d'une agression 
hostile. 

C'est bien une Ligue ou Soci616 des Nations forlement organis6e que pr6voit ce 
projet du Fabian Research Department, quoique Ie nom meme de Ligue ou Soci616 
n'y IIgure pas. L'6laboration d61aill6e du projet rehausse I'int~ret qui s'y attache. 
Aucun des programmes que nous avons 6tudi~s jusqu'ici, poss~de une importance 
~gale. II est aussi inl6ressant de constaler que ce projet ne se borne pas l envisager 
I'aspect de I'organisation proprement dite, mais qu'jJ pr~voit pour celle-ci des objets 
importants d'ordre administratif. II ne cree pas seulement un cadre, jJ remplit ce 
cadre de vie et d'une activite continue. 

EVOLUTION DE L'IDEE EN FRANCE. 

Nous avons dit plus haut que la tentative d'organiser intemationalement la propa
gande en faveur d'un ordre nouveau des rapports entre etats avait rencontre, en appa
renee, peu de sympathie en France. Pourtant les fran~ais avaient occup~, avant la 
guerre, une place de premier plan dans la propagande pacillsle, et des organisations 
puissanles y avaient 61e fond6es en faveu': de la paix organis6e, notamment la soci6te 
"La Paix par Ie Droit", dont Ie nom seul repr6sente tout un programme. Nous avons 
vu quels 6taient les motifs de cette abstention: les pacillstes fran~ais, consideran! 
que leur pays avait el6 I'objet d'une agression injustill6e, et qu'une grande partie du 
territoire se trouvait occupee par I'agresseur, craignaient que leur participation II 
des discussions inlemationales sur la paix future ne pOt preler l des malenlendus. 

Pour la m!me raison, et aussi parce que la situation de guerre absorbait toutes les 
bonnes volontes, surtout aux debuts, les organisations et les auteurs fran~is ont 
aborde assez tard la discussion des principes de la paix future. II faut ajouter aussi que 
la censure a ~t6 beaucoup plus s6v~re en France que, par exemple, en Angleterre. 
D~ 1'61e de 1915, toutefois, des pacillstes fran~ais commencent • prendre part 

aux discussions sur I'objet qui nous occupe. L'6change de vues a 616 engag6, d'une 
part, par "Ia Paix par Ie Droit", dans la revue qui porte Ie meme titre, d'autre part par 
la puissante organisation 'qu'est "La Ligue des Droits de I'Homme et du Citoyen". 

Dans Ie numero de septembre-octobre de "La Paix par Ie Droit''') on trouve Ie 
"Programme-Minimum" suivant, qui du resle a 616 mutil!! par la censure: 

"Le Comil!! Directeur de l'Association de la Paix par Ie Droit,~ 
Considerant que la paix durable, l laquelle aspirent indistinctement toutes les 

nations, ne peut resulter exclusivement de la decision des armes, mais qu'elle doit 
reposer sur un certain nombre de principes generaux: 

') La Palx par Ie Droi~ 1915, p. 468 os. 
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demande aux Soci6t~ de la Pail!: de revendiquer •. f), l laJin des hostilit~, de 
d6fendre devant les autori~ comp6tentes un programme minimum de principes, com
portant les articles suivants : 

1. Reconnaissance et application la plus large du principe des nationali~; 
2. Ach6vement de I'lIluvre juridique des Conf6rences de la Haye; 
3. Constitution d'une Iibre Soci6t6 des Nations paciBques, r6s0lues l soumettre 

leurs diff6rends sans exception l I'arbitrage et l mettre leurs forces coalis6es au 
service de 1a paix g6n6ra1e." 

Dans un commentaire sommaire, 1a direction de la revue explique pourquoi, l 
dessein, Ie Comit6 directeur a ern devoir se limiter l ces trois revendications: n a 
voulu des formules simples, insistant sur les conditions essentielles; n n'a pas voulu 

. trop compliquer Ie probl~me. II faut reconnaitre que, pour etre bref, Ie programme 
n'en est pas moins ambitieox. II veut d'abord Iii soumission, sans restriction aucune, 
de tout diff6rend ll'arbitrage; it veut ensuite que des sanctions efficaces, sous forme 
d'une action commune "des forces coaIis6es" des 61818, garantissent I'observation de 
cet engagement. Ainsi sera cr66e une "Soci6t6 Iibre des Nations paciBques". 

En janvier 1917, Ie Comit6 p~ente un programme beaucoup plus d6velopp6·). 
En voici l'analyse: 

Aucun trait6 sigo6 ne devra etre maintenu secret; tout trait6 devra etre approuv6 
par les parlements. 

Aucun d6membrement d'Etats, ni annexions, ni transferts de territoires ne dev
ront etre contraires aox int6rets ou aox voeox des populations. Dans des cas douteox 
la population sera consult6e. 

Satisfaction sera donn6e aox aspirations 16gitimes des nationali~, et les droits 
eles minorit~ seront garanties. .-

L'6volution g6n6rale des soci6t~ modemes vera 1a forme d6mocratique est consi
d6r6e comme la condition la plus efBcace d'une pRix durable. 

Cette paix doit litre recherch6e dans I'institution d'une Soci6t6 universelle des 
nations, ·c'est l dire dans un sysdlme de Droit universel, respectant pleinement 
I'sutonomie et la vie int6rieure de tous les Etats contractants, mais 6tablissant entre 
eox, par une limitation volontaire de leur souverainet6, des relations de justice analo
gues • celles qui, ll'int6rieur des Etats d6mocratiques, assurent l tous les citoyens 
un minimum de sEcurit6 et de Iibert6." 

II convient de parfaire I'muvre des conf6rences de la Haye, "principalement en 
instituant une juridiction arbitrale obligatoire, dont les sentences seraient rendues 
ext!cutoires . sous peine de sanctions effectives: blocus 6conomique, emploi d'une 
force de police intemationcle." II ne faut pas que, dans ce domaine, la mauvaise 
volontE de certains 61818 mette en t!che~ la bonne volont6 des puissances Iib6rales; 
celles-ci doivent rt!aliser, sans plus attendre, entre elles I'accord juridique que 
I'hostilit6 de I'AlIemagoe et de ses alli~ actuels a fait t!chouer lila Haye. Les AIIi~ 

') lei an membre de phnso supprim6 .... Ia .......... 
'I La Palx .... Ie Droit, 1917, p. 2-5. - Un. phnse supprlm6e par I. _s.re Be trouve - rait assea 

curieux - reproduit dIllS one autre publication de .a memo ann~ Enqu6te des "Temps nouveaux" SUI' 

I .. conditions d'one paIx durable. Porls, 1917. 
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doivent, dfls la conclusion de la paix, signer une convention gcSncSrale instituant I'arbi:
trage pour tous les conDits et engageant les etats l unir leurs forces 6conomiques et 
militaires contre toute puissance signataire qui se Iivrerait l des actes d'hostilite 
contre une ou plusieurs des puissances co-signataires. Des conf6rences periodiques 
formuleront Ie code de Droit international public, code qui" sera obligatoire pour tout 
Etat qui n'aurait pas formeJlement dcSnonce la convention dans les delais prevus. 

L'Union restera ouverte l tous les etats qui en accepteront les clauses. Les etats 
allies formant I'Union doivent conclure des traites de commerce aussi larges que 
possible, et adopter Ie principe de la porte ouverte dans leurs colonies. 

La guerre mondiale a fait constater la faillite 6clatante du systflme de la Paix 
armee; mais iI faut reconnaitre que, les armements etant fonction de la securite 
internationale, ni un Etat ne peut desarmer seul, ni un groupe d'Etats armes ne doi
vent contraindre un autre l dl!sarmer. ·Seule I'institution d'un Droit commun des 
nations, garantissant la s6curit6 de chacune au moyen d'une police intemationale, 
rendra possible la reduction des armees nationales." La fabrication du materiel de 
guerre doit etre exclusivement reservee au monopole des Etats sous Ie contrOle des 
Parlements. 

C'est un programme logique et complet d'une Societe des Nations fortement orga
nisee que celui de la ·Paix par Ie Droit". II tient compte des conditions politiques en 
demandant aux puissances alliees d'amorcer I'ceuvre universeJle en concluant entre 
eJles une Union juridique et economique, qui restera pourtant ouverte l d'autres 
etats democratiques. 

Pour ce qui est de la ·Societe universeJle des Nations", Ie progranune insiste sur 
deux conditions par lesqueJles iI se distingue de la plupart des programmes que nous 
avons etudies: iI veut d'abord Ie r~glement juridique de tout conDit sans restriction, 
et iI veut I'institution 'd'une .. police intemationale". Les autres programmes s'etaient 
contentes de demander I'engagement l un de/ai avant tout acte eventuel d'hostiJite, 
et ils avaient preconise une cooperation entre les forces miJitaires des Etats pour 
garantir I'observation de cet engagement. On se souviendra que Ie programme
minimum de la Paix par Ie Droit de 1915 n'avait parle que de I'action de ,:\forces 
coalisees". 

On ne peut nier Ie caract~re logique du programme fran~ais; iI est permis de 
douter qu'i1 ait tenu su6sammen,t compte des conditions de la realite. Les autres 
programmes, et notamment ceux d'origine anglo-saxonne, ont certainement plus 
pese ce qu'i1 serait possible de realiser. Nous aurons I'occasion de revenir plus 
tard l celie divergence de vues, qui est tr~ caracteristique de la mentalite des 
differentes nations. 

La Llgull des Droits de I'Homme avait e16 fondee en 1898, pendant les luttes 
emouvantes autour de l'Affaire Dreyfuss. EJle s'etait developpee en une organisation 
puissante compos6e de sections locales, constituees dans les differentes parties 
du pays. Son objet principal etait de proteger la Iibert6 de I'individu contre tout 
deni de justice et contre des actions arbitraires de I'administration. Au coors de 1& 
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guerre, toutefois, elle fut amen6e II 6tudier aussi les probl~mes de la paix future, 
et elIe mit la question des ·Conditions d'une Paix durable" II I'ordre du jour de 
son Con~ annuel, de 1916, tenu II Paris. 

La discussion y avait 6t6 pr6par6e par la pUblication entre autres d'UJI rapport 
de'M. Gabriel S&!ine8. Prolesseur II la Sorbonne, sous Ie titre ·Conditions d'une 
Paix durable". Les d6bats du Congr~ 'so sont poursuivis pendant quatre s6ances 
laborieuses. II est impossible d'analyser iei les discours; c'est meme superflu. Car Ie 
seul dissentiment grave qui s'est fait jour ne touchait pas Ia question qui nous 
prt!occupe.') I.e Con~ a vot6, II la presqu'unanimit6, un ordre du jour dans 
lequel U est dit: 

·Uue paix durable n'est possible que par 1'6tablissement d'une Soci6111 
des Nations, instituant entre elles Ie mllm\l r6gime que ehacune applique. ses 
membres: Ie rIlgiement des Iitiges par Ie droit et non par Ia force. 

·Cette Soci6t6 reposera sur la reconnaissance du droit 6ga! des nations, 
petites et grandes, • l'ind6pendance; sur I'institution de I'arbitrage obligatoire 
applicable • !DDS les conDits intemationaax sans exception ni r6serve, et sur 
I'organisstion de pouvoirs internationaax capables de r6primer, par des sanc
tions appropri6es, toute tentative de r6volte ou d'agression. 

·Pour 6tablir une paix durable, Ie futur traill1 ne devra contenir aucnn 
germe d'une guerre de revanche. 

"II consacrera Ie droit des peuples • disposer d'eax-mllmes. II ne proc~dera 
point, contre la volont6 des populations, • des d6membrements d'Etats, ni • des 
annexions de territoires. II annulera, au contraire, les annexations faites par 
Ia force, comme celie de I' Alsace-Lorraine. II reli!>vera toutes les nationalit6s 
opprim6es, assurant • chacune d'elles un r6gime con forme • ses voeax mani
festes. 

"II instituera un r6gime 6conomique qui, sous r6serve des mesures tem
poraires appliqu6es comme sanctions, garantira • chaque peuple I'exercice de 
son activit6 16gitime sans permettre aucune organisation agressive de con-
quete 6conomique .••••• " ' 

L'ordre du jour so termine par Ie voeu de voir les Gouvernements alli6S d6cider 
de soumettre • I'arbitrage tous leurs conllits 6ventuels, former nne f6d6ration entre 
eax, 6bauche de la future Soci6t6 d\l8 Nations, et se pr6parer • y accueillir tous 
les Etats, petits et grands, rest6s en dehors du conllit, qui s'engageront • observer 
les regles du pacte et l garantir Ie droit de chacun par la force de tons. 

II est lacile de constater Ia proche parent6, pour ne par dire l'identit6 de la 
doctrine qui a inspir6 ceHe d6claration ef celie de la ·Paix par Ie Droit." M. 
1 h'odore Ruyssen. Pr6sident de la ·Paix par Ie Droit," 6tait aussi un des orateurs 
les plus autoris6s du Congr~ de la Ligue des Droits de I'Homme. Nous retrouvons 
Ie principe de I'arbitrage obligatoire pour tous les conllilS, "sans exception ni r6-
serve on nous retrouvons aussi l'insistance sur une forte organisation des sanctions, 

') Un con_prole! avail 6t6 pr6sent6 demandant que los A1116s prennent I'lnitiative de 80umetlre l an 
arbllnge Ie oooBit qui avail d6term1n6 Ia goerre mondJale. - COmpte-.... du (Paris 1917) P. 49 • 

... _ .. deoN ....... 1 
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On peut dire que c'est 1_ la. doctrine pacifiste fran~aise; .elle souligne surtout Ie 
caract~re juridique de la future Societe des Nations. 

Au Congr~ de.I'annee suivante, en novembre 1917, la Ligue a de nouveau 
discute Ie probl~me de la Societ6 des Nations, en developpant plus en detail cer
tains aspects de son organisation. La r6solution votee demande qu'elle institue 
"entre les nations Ie meme regime que chacun d'elles applique _ ses membres: 
Ie r~g1ement des Iitiges, meme economiques, par des proced6s de droits;" elle 
doit /ltre pourvue "des trois pouvoirs de toute societe: legislatif, judiciaire, execu
tif;" elle doit etre ouverte _ toute nation qui remplira les trois conditions suivantes:' 
etre munie d'un minimum d'institutions democratiques qui lui assurent, notamment 
en mati~re de guerre et de paix, Ie contr61e de son Gouvemement et la prepond6-
rance de sa volonte; avoir pris I'engagement de respecter Ie droit des peuples II 
s'appartenir, et accepter les mesures prises par la SociEte des Nations; elle doit 
d~ sa fondation demontrer 11 la lois son autorite morale et sa puissance materielle 
et disposer, 11 quelque moment que ce soit, et des moyens preventifs (tels que Ie 
contr61e international des armements, la surveillance des budgets ... ) et des mesures 
col!rcitives qui lui permellent de defier ou de reprimer toute tentative de revolte ou 
d'agression. 

En cons6quence, Ie Congr~ preconise une propagande active pour ·preciser et 
repandre I'idee d'une Societe des Nations qui Iib~rerait Ie monde du militarisme, 
des traites secrets, de 18 politique des alliances et contre-alliances, de la surench~re 
des armements et de la menace perpetuelle des guerres. "') 

Encore 11 son Congr~ de 1918 la Ligue s'est occupee de la question; celie mani
festation n'a du reste ajout6 rien d'important aux declarations anterieures. La Ligue 
a poursuivi sa propagande, non seulement dans ses congr~ et dans les reunions 
de ses sections, mais Bussi par une s6rie de brochures et de rapports, qui ont 
discut6 des probl~mes d'esp~e et d'application. 

EVOLUTION DES IDEES WILSONIENNES. 
, , 

Par les demiers renseignements sur I'evolution des idees en France, nous avons 
quelque peu anticipe sur les evenements historiques tr~ importants des ann6es 
1916 et 1917. En elfet, dej_ Ie Congr~ de la Ligue des Droits de I'Homme de 
novembre 1917 avait tenu compte des d6clarations du Pruident WUson au sujet de 
I'institution d'une Soci6t6 des Nations, d6clarations auxquelles se sont associ6s 
successivement, avec plus 'ou DlDins de franchise et de precision, plusieurs autres 
hommes d'Etat. C'est III un des chapitres les plus importants de I'histoire des idees 
intemationalistes pendant la guerre. 

La "League to enforce Peace" avait organis6, II la On du mois-,iJe mai 1916, 
une conf6rence 11 Washington, et au banquet de clllture de cette r6union, Ie Pr6-
sident des Etats-Unis avait tenu un discours, dans lequel pour la premi~re lois, 
iI avait exprime ses idees sur I'organisation des rapports entre 6tats apm Ia 8n de 

') Bulletin des DroilB de I'Homme, 1918, p. 454-7. 
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la guerre. II ne faut pas oublier qu'l ee moment les EtalS-Unis 6taient encore 
neutres. 

C'est jnstement de cette id6e que part M. Wilson. Etre neutre dans la guerre, 
eel.a ne voulait pas dire se d6sint6resser des probl~mes de la paix. 11 dit au d6but 
de son discours: 

·Une inondation si immense qui s'est repa1Jdue de long en large sur toutes les 
parties du monde, a n6cessairement envahi bien des domaines de droit qui nous 
sont ~ procbes ... Lorsque 1a guerre aura ftni, ee sera notre int6r!t, non moins 
que eelui des nations bellig6rantes, de voir 1a pRix rev!tir un cara~re permanent, 
promettre des jours 1ib6r6s de I'anxieuse incertitude, et apporter quelque assuranee 
que les questions de la pRix et de 1a guerre seront consid6r6s dor6navent comme 
appartenant aux int6r!ts communs de I'bumanit6." 

Et M. Wilson continue, en parlant de I'expliision subite de 1a guerre: "La l89Gn 
qu'iJ faut tirer de 1a consternation qui s'est fait jour par Ie fait qu'on a 6t6 ainsi 
surpris 1 I'improviste, dans nne affaire aussi profond6ment vitale pour toutes les 
nations do monde, est celle que 1a paix du monde doit d6s0rmais d6pendre d'nne 
diplomatie nouvelle et pIns saine. 

"ee n'est que lorsque les grandes nations du monde seront arriv6es 1 nne sorto 
d'accord sur ce qu'elles consid~rent comme 6tant d'ordre fondamental pour leur 
int6r!t commnn, et sur nne m6tbode 6ventuelle quant 1 une action commnne, 
au cas oil nne nation ou nn groupe de nations tAcberait de troubler ces int6r!ts 
fond2mentaux, que nons serons en droit de croire que 1a civilisation est enftn 
pr~ de jnsti6er son existence et d'!tre consid6r6 comme d6Dnitivement 6tablie •••.• 

"Nous croyons dans ces principes fondamentaux: D'abord, que tout peuple a 
Ie droit de cboisir Ie gouvemement ("sovereignty") sons lequel iJ doit vivre . 

• • . . Ensuite, que les petits Etats du monde ont Ie droit de jouir do meme respect 
pour leur souverainet6 et pour leur int6grit6 territoriale que les grandes nations 
attendent et exigent, et, troisi~mement, que Ie monde a Ie droit d'!tre Iib6re de toute 
perturbation de la paix caus6e par nne agression et par Ie d6dain des droits des 
peuples et des nations •••• 

"Ie suis convaincu cl'exprimer I'avis et les voeux du peuple am6ricain, en msant 
que les Etats-Unis sont prets 1 entrer dans une association de nations form6e en 
vue· d'accomplir ces objets et de les garantir contre infraction." 

L'oraleur d6Rnit ainsi Ie programme de 1a paci6caiion, tel qu'iJ Ie con~it: 
"D'abord, un reglement des int6r!ts imm6diats tel que Ie 6xeront les bellig6rants 

entre eux. Nousn'avons rien d'ordre mat6riel 1 demander pour nons-memes, et 
nons savORS tr~ bien que nous ne sommes nullement parties au con6it actuel. 
Notre seul int6ret est la paix et ses garanties futures. 

Ensuile, une association universelle des nations, cr66e en vue de maintenir 
inviolable 1a s6curit6 des mers pour I'emploi commun et libre de toutes les nations 
du monde, et de prevenir lOuie guerre qui serait ouverle soit contrairement aux 
trait6s, soit sans avertissement ou soumission compl~te du conDit ll'opinion publique 
du monde - nne garantie virtuelle de l'int6grit6 territoriale et de l'ind6pendanee 
politique." .. 
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M. Wilson termina ainsi ce grand discours: "Permettez-moi de dire encore une 
fois que je ne suis pas venu ici pour discuter un programme. Je suis venu pour 
faire acte de foi et exprimer rna conviction de ce que Ie monde se trouve devant la 
consommation de quelque-chose de tr~ grand. Une force commune sera institut!e, 
qui sauvegardera Ie droit comme t!tant Ie premier et Ie plus fondamental des 
int6r&ts de tous les peuples et de tous les gouvernements; la force servira, non 
I'ambition politique"ou I'hostilitt! t!golste, mais I'ordre commun, la justice commune, 
la paix commune. 

Que Dieu veuille que I'aube du jour soit proche oil r~gneront I'action sinrere et 
la paix garantie, la concorde et la coop6ration ,''') 

Ce discours exposa d6jl d'une mani~re assez compl~te la doctrine du Prt!sident 
sur Ie probl~me de I'organisation internationale.I1 n'y a pas beaucoup ajoutl! par sea 
discours ou d6clarations ultt!rieurs. C't!tait un rt!sultat extr~mement important de 
la propagande de la "League to Enforce Peace," que cette dt!claration explicite du 
chef de l'Etat Ie plus puissant du monde entier. 

II est d'autant plus intt!ressant de constater que sous plusieurs rapports M. 
Wilson a exprimt! des principes qui t!taient 6trangers au programme de la Ligue 
dont iI 6tait l'hOte. Nous avons vu que ceUe-ci s'6tait bornt!e II I'aspect juridique 
du probl~me. M. Wilson se d6clara partisan du principe fondamental de la Ligue: 
formation d'une association des nations qui devrait garantir Ie monde contre une 
guerre ouverte sans un examen pr6alable du fond du conflit. II s'abstient de discuter 
les d6tails de son organisation. Mais iI insiste pour que cette association soit univer
selle, une v6ritable Soci6t6 des Nations. Et en dt!veloppant ses postulats concernant 
les baseS de la paix, iI prouve qu'j[ voit clairement que, lorsque se posera Ie pro
bl~me de la paix, j[ ne suflira pas de penser Ii la superstructure juridique; II faut 
peoser aussi aux principes qui domineront les traitt!s. 11 dt!nonce les dangers de 
la diplomatie sec~te; iI insiste sur Ie principe des nationalitt!s, iI pr6conise meme 
Ie droit des peuples de disposer d'eux-memes, et iI revendique Ie principe de I. 
libert6 des mers. Nous savons par ses dt!clarations u1t6rieures que par cette formule 
si contestt!e, iI comprend la suppression de tout monopole de I'empire des mera. 

Lorsque Ie Prt!sident lit son discoura, la campagne en vue de 1'61ectio,! Jlrt!
sidentielle qui devait avoir lieu six mois plus lard, allait s'ouvrir. 11 6tait 6vident que 
la question d'une organisation internationale a1lait y occuper une place prt!pond6-
rante. M. Wilson avait elit dans son discours qu'iI 6tait convaincu d'y exprimer Ie sen
timent intime de tout Ie People am6ricain. On en a eu la confirmation peu .p~: Ie 
rival de M. Wilson pour la prt!sidence, M. Hug/us, ll'heure qu'iI est secrt!taire d'Etat 
aux affaires 6trang~res SOUS 111. Harding, se ralJia essentiellement aux memes Idt!es. 
Dans Ie discours par lequel iI • acceptt! la nomination du parti r6publicain, 
M. Hughes elit: 

.. Des traitt!s d'arbitrage sont utiles dans leur domaine limit6, mais iI est pis 
que folie d'ignorer les limitations de ce rem~de ou considt!rer de tels traitt!s comme 
des moyens suflisants pour pr6venir la guerre. 11 faut cr6er un tribunal international 

.) Enforced Peace. Proceedlnp 0' tile _ AIunIII Assembt, or the League II> EoI'on:e P ....... , pp. 
15_64. 
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pour r6g1er les conflits susceptibles d'une dEcision judiciaire.~' Apres avoir parl6 
de iii n6cessit6 de "conf6rences internationales alIn de fonnuler les r~gles du 
Droit international," et "de d6velopper I'organisation des prodd6s de conciliation," 
M.· Hughes continua ainsi: "Pour rendre cette organisation internationale efllcace, 
iI faut placer derri~re eUe la coop6ration des nations, aIIn d'emp&:her qu'elles n'aient 
recours • des hostilit6s avant que les organismes de rf,glement pacifique n'aient 
Et6 niis • prollL Pour maintenir fa pail!: du monde, iI faut Ia puissance preventive 
d'une action commune ("the preventive power of a common purpose"). II d6veloppa 
ensuite queUes seraient "Ies garanties pratiques de I'ordre international," tels les 
moyens de conserver les droits des petits Etats, et la reduction des annements, 
et iI tennina son discours en dEclarant "que ce serait Ie devoir des Etats-Unis de 
prendre sa part dans cette grande oeuvre, si, • III lin de la guerre, les nations Etaient 
prates. prendre des mesures pratiques pour assurer Ia justice internationale."') 

Sous certains rapports M. Hughes est marne plus explicite que M. Wilson. 
Dans leurs grandes lignes, toutefois, Ia doctrine des deux hommes d'6tat est iden
tique: iIs sont IOUS les deux partisans d'une SociEtE des Nations fortement orga
nis6e et outill6e. 

Cette attitude des hommes d'6tat am6ricains a eu sa repercussion de I'autre 
c6t6 de I' Atlantique: les hommes d'Etat europ6ens ont Et6 amen6s • dEclarer leurs 
sentiments au sujet du problf:me d'une SociEt6 des Nations. D'abord Lord Grey, 
dans . un discours en octobre 1916, tenu devant les repr6sentants de la presse 
6tnpig~re • Lonc!res, puis Ie Chancelier allemand, M.Bethmann Hollweg devant 
Ie Reichstag, Ie 9 novembre. Lord Grey s'est express6ment ralli6 au principe 
d;'une ligue internationale pour garantir Ia pm, et iI a notamment invit6 les 
neutres • 6tudier et • approfondir les probl~mes que soulf:verait la creation de 
semblable Ligue. C'6tait une attitude toute conforme • Ia dEclaration de M. Asquith 
au d6but de la guerre, et qui a 616 cit6e plus haut (p. (2). 

M. Betlimann lut beaucoup moins explicite. Sa d6claration avait 6t6 plus ou 
moins provoqu6e par une interpellation de M. Conrad HaussmaRn. et on sent bien 
que Ie Chancelier 6tait plutat embarass6. II s'est born6 • dEclarer que' l'Empire 
allemand 6tait prat l collaborer l la solution de ces problf:mes, et iI a exprim6 la 
conviction qu'aprf:s cette guerre tragique les peuples meurtris insisteraient sur un 
r6sultat pratique et tangible dans eet ordre d'id6es. II a sensiblement git6 I'im
pression favorable qu'aarait pu faire cette d6claration, en disant que I' Allemagne 
serait mame dispos6e • se placer ". la t!te de semblable organisation." 

En tennes g6n6raux d'aulres hommes d'6tat ont exprim6 leur adh6sion i\ ces 
id6es, notamment M. BriIln4. President du Conseil des ministres fran~ais, en 
septembre 1916. 

Le mouvement avait ainsi gagn6 les sphf:res de la haute ,politique; Ia cr6ation 
d'une Soci6t6 des Nations 6tait devenue I'un des buts de Ia guerre des' 6talS. 
L'Echange de wes des hommes d'6tat i\ travers les tranch6es s'est notamment 
poursuivi au cours de Ia discussion provoqu6e par la sensationnelle ·offre de paix," 
faites par Ie Gouvemement allemand en d6cembre 1916, et par I'invitation, l 

') Voir .. L"The Nallon" (NewYort<!, Sept. 21,1918, Vol. 103, p.279. 



38 LANGE: PREPARATION PENDANT LA GUERRE 

peu pres simultan6e. du Pr6sident Wilson aux bellig6rants d'exprimer leurs con
ditions de paix. Le principe d'une paix durable garantie par des sanctions efflcaces 
sous la forme d'une Soci6t6 des Nations. joue. dans les notes 6chang6es et dans les 
discours faits par les hommes d'6tat dirigeants. Ie plus grand rille. rille qui n'est 
guere moins important que celui des conditions de paix proprement dites. 

Celie discussion a 6t6 ciOtur6e par Ie message qu'a adress6 en personne. 
}e 22 janvier 1917. Ie Pr6sident Wilson au S6nat am6ricain. C'est une affirmation 
et un. d6veloppement des principes qu'il avait exprim6s dans son discours au 
banquet de la League to Enforce Peace; Ie seul principe nouveau qu'i! y ajoute 
est celui d'une limitation des armements. condition essentielle d'une paix durable.') 

Depuis. les d6claralions en faveur d'une Soci6t6 des Nations. conforme aux 
principes wilsoniens. ne se comptent plus: hommes d'6tat et parlements. neutres 
et bellig6rants. soci6t6s pacifistes et socialistes. r6unions populaires et parlemen
taires - tous en acceptent la doctrine et affirment II I'envie leur foi dans la 
n6cessit6 in61uctable de cr6er II la fin de la guerre celie organisation intemationale 
destin6e II emp!cher Ie retour d'un cataclysme parei! II la guerre mondiale. Les 
quelques voix discordantes. tels les discours de M. Clemenceau, qui s'est permis 
de railler l'id6e, ou de Sir Edward Carson, membre du gouvemement anglais. ont 
plutOt renforc6 l'impression imposante de ce mouvement d'opinion; car. peu apres. 
les deux hommes d'6tat ont dft "interpreter" leurs d6clarations malencontreuses; 
I'opinion publique s'l!tait prononc6e avec une puissance telle qu'ils ont dft tous les 
deux faire au moins un hommage verbal II l'id6e. II est permis de croire. mal
heureusement. que d'autres d6clarations aussi. notamment celles du cOt6 allemand. 
ont 6t6 inspir6es par Ie souci de ne pas paraitre en opposition au courant populaire.O

) 

II est superflu de faire ici l'historique d6tailll!e de tous ces discours. d6clarations 
et r6solutions. lis n'ont guere promu Ie d6veloppement des doctrines. Mais ils ont 
puissamment servi la propagande. en marquant un nouveau d6part dans Ie mouvement 
dont nous poursuivons I·histoire. L'id6e de la Soci6t6 des Nations domine dor6navant. 
et de tres haut. Ie d6bat sur les problemes de la paix. Ce fait est incontestablement 
dll II l'action du Pr6sident Wilson. C'est la propagande intemationale. dont les 
d6buts ont I!tl! racont6s plus haut. qui a d6termin6 l'adMsion du Pr6sident amlricain 
aux principes. Etle a probablement aussi. dans une large mesure. determine l'evolu
tion de sa doctrine. 

L'annee 1917 a vu aussi la grande p6rip6tie de la guerre: la revolution russe de 
mars 1917 a cr66 un front unique des alli6s au point de vue politique. en renver
sant I'autocratie russe; Ie ~p de de d6sesp6r6 que fut la d6claration de 18 guerre 
sous-marine illimit6e par l' Atlemagne. a determin6 l'entr<!ie en guerre des Etats
Unis du cOt<!i des alli<!is; la Chine et la plupart des Etats aml!ricains les ont suivis 
de tres pres. . 

Lorsqu' en janvier 1918, Ie Pr<!isident Wilson formula son programthe pour Ia pais 
du monde dans ses "quatorze points" c6lebres. il <!itait devenu Ie chef spirituel du 

I) Texte comple! daDS I .. "Holland N ........ I (1917-18). pp. 1-6 • 
., On trouvera tous Jea diseours importants, ainsi que bien d'autres manifestationa da moavemerd, dana 

I .. "Holland lIew .... pubUcatioo pCriodique de l'Anfj-Oorlog·Rud. Surtout depuls 1917. cette publication • 
reproduit, au grand comple!, lOut .., qui inII!ressait Ie maovemen! de Ia pail< peadaat Ia gaerre. 
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groupe d'~tats qui devait remporter la victoire d&:isive dix moJs plus lard. Dans ce 
programme les th~ visant I'organisation de la paix future tiennent une place aussi 
large que celles qui se rappol1lent l la conclusion de Ia guerre. Elles repr~ntent 
les formules d~6nitives de sa doctrine: 

"I. Des pactes publics de paix, conclus publiquement, apres quoi iI n'y aura 
point d'accords internationaux secrets, mais la diplomatie pro~dera toujours ouverte
ment, devant I'opinion publique. 

"2. Libe~ absolue de navigation sur les mers, en dehors des eaux territoriales, 
en temps de paix comme en temps de guerre, sauf en tant que les mers pourront 
~tre ferm~ enti~rement ou partiellement par une action intemationale, aBn de 
fajre'respecter les pactes intemationaux. 

"3. L'abolition, dans une mesure aussi large que possible, de toutes entraves 
~omiques, et I'/;tablissement d'une ~galite quant aux conditions de commerce 
entre toutes les nations adh~rant lla paix et s'associant pour la maintenir. 

"4. Garanties appropri~ r&:iproques d'une r~duction des armements nationawe, 
au minimum compatible avec la ~urit6 int6rieure. 

"5. Un r~g1ement Iibre, sin~~re et absolument impartial de toutes les p~tentions 
coloniales, bas/; sur I'observation stricte de ce principe, que pour d/;aerminer toutes 
ces questions de souverainet6, les int/;rets des popUlations dont iI s'agit, doit avoir 
autant d'in6uence que les pr~tentions du gouvemement dont iI faut d/;terminer 
Ie titre. 

~Il • * •••••• 

. "14. Une association g~n~ra1e des nations doit etre form/;e sur la base de pactes 
spki6~, en vue de cr~er des garanties mutuelles de I'ind/;pendance politique et de 
l'int/;grit6 territoriale des tltats, grands et petits ~galement"'). 

On voit que la doctrine wiIsonienne reste identique. Le Pr~ident se borne l 
indiquer les principes de I'association des nations qu'i1 envisage. Et iI insiste davan
!age sur les objets qu'elle doit garantir que sur son organisation proprement dite. 

Avant d'examiner comment la ,discussion internationale pendant la guerre a licU 
d'approfondir Cos principes et d'en esquisser I'application, iI nous faut encore 6tudier 
I'action de deux organisations dans ce domaine, action qui s'est r6v~lu au grand 
jour seulement l partir de 1916. II s'.git de l'Union interparlementaire sca1l4huwe, 
et du MOllllement socialiste internatiolllll. 

UNION INTERPARLEMBNTAIRB SCANDINAVE. 

II vient d'etre dit plus haut que d6jl en novembre 1914 Ie Conseil commun des 
trois Groupes scandinaves de I'Union interparlementaire avait discut6 les probl~ 
mes'd'une paix durable. A I' Assembl6e des d616gu~ des memes groupes, tenue en 
septembre 1915 l Copenhague, Ie secr6taire g/;n/;ral de I'Union a expos/; comment 
les groupes de l'Union pourraient organiser leurs /;tudes l ce sujet'). II a pr/;conis6 

I) Hol .... d M ...... I, pp. 1897-1901. 
"l RIpport pour 1915 (Kristiania 1918), pp. 50-80. 
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un 6change <Ie vues entre les groupes sur la base d'6tu<les poursuivies au sein <Ie 
chacun d'eux. Les conditions de guerre ont emp6ch6 la r6alisation compl~te de ce. 
projet Seuls les' trois groupes seandinaves ont pu tenir des r6unions pendant la 
guerre. En 1916 Ie secr6taire g6n6ral a tenu, <I'abord devant Ie group6 su6dois, puis 
devant Ie groupe norv6gien, une conf6rence, publi6e. plus tard en brochure, sur 
l'Organisation juridique intemationale' ), et l l'assembl6e des d616gu6s des trois 
groupes, l Stockholm la meme ann6e, iI a parl6 des "Sanctions <lu Droit interna-
tional'''). . 

II y expose un programme complet d'une organisation des proc6d6s judicilires 
et de conciliation entre Etats, munie de sanctions appropri6es. Le principe fonda
mentaleD serait trouv6 dans un engagement de la part des Etats d'observer un d61ai 
avant tout recours l la force. VEtat qui enlreindrait cet engagement s'exposerait II 
voir cesser d'abord toutes les relations diplomatiques avec les Butres Etats; 6ven
tuellement un blocus 6conomique s'6tablirait, qui, Ie cas 6ch6ant, pourrait etre ren
forc6 par une action coordonn6e des forces militaires et navales des autres Etats. 
Ce ne serait pas III une guerre,. mais une mesure cOi!rcitive au service du <lroit. 
Vauteur insiste surtout sur I'importance de cr6er les nouvelles institutions: une 
v6ritable Cour de Justice internationale; un Conseil d'enquete et de conciliation, 
Ruquel pourront etre soumis les conRi ts qui ne se preteraient pas l un r~g1ement 
judiciaire, un "Comit6 ex6cutif international", qui pourrait coordonner I'action des 
Etats en vue d'une sanction eflleace. II importe que I'engagement fondamental soit 
modeste, au moins pour commencer, aBn d'obtenir Ie consentement des Etats au 
principe d'une sanction par la force; si I'on demande trop l la nouvelle organisation, 
on ne peut attendre que les Etats promettent leurs concours. C'est pourquoi 1a th~e 
ch~re aqx FranGais et aux pacillstes intransigeants, visant I'arbitrage obligatoire 
pour tout conRit, est rejet6e: en demandant trop on risque de ne rien obtenir. On ne 
peut pas attendre que les Etats s'engagent l empecher toutes les guerres; ils seront 
peut-6tre prets l dcher de les entraver, et iI est permis d'esp6rer que Ie d6lai imp0s6 
servira l mobiliser I'opinion publique au service de la paix. 

L'Assembl6e de Stockholm a vot6 une r6solution demandant lUX Gouvernementa 
des trois Etats seandinaves de prendre I'initiative d'une coop6ration entre les .J~tata 
neutres pendant la guerre, en vue d'assurer "Ies int6rets des Etats neutres l Ia Rn 
de la guerre". Cette formule quelque peu 6nigmatique visait en r6alit6 la discussion 
des probl~mes de la paix durable. Et 10rsqu'enRn, en 1918, les trois Etata scandina
ves ont d6f6r6 l ce d6sir, lea Commissions institu6es se sont bom6es exclusivement 
l 1'6tude de ces probl~mes, et l 1'61aboration d'un projet d'organisation juridique 
internationale. 

Les trois Groupes ont organis6, au cours de 1917, dea discussions l ce sujer'), 
et l l'Assembl6e de 1917, r6anie l Kristiania, un 6cbange de vue int6ressant a eu 
lieu sur les probl~mes dans cet ordre d'id6es, notamment sur la question de savoir 

I) lmIge, Mellemfolkelige _idler, Kristianla, 1916 (Tin! 1 part de .. R...., ..... Egieune "Samtideo'1. 
'I Det aordiska ialerparlameullrislla Fiirbnndets Ittonde DelegencIemi!te, Stockholm, august 1916, pp. 

115-30. 
'I Notaounem Ie Groupe aorvCgien • poanntivi des disc:nssions approfoodl.., cIont 0 _ DO compoe 

rendu st6nograpbiqae conftdentiel. 
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queUe devrait ~ire I'attitude des Etats scandinaves et des pe~ts Etata en g6n6ral 
par rapport Ii une organisatiQn juridique internationale deslin6e Ii pr6venir les guer
res'). Celte discussion a sans dlluie notablement contn"bu6e Ii approfondir la com
pr6hension des probl~mes au sein des Etats int6ress6s. 

Enfin, Ii I'Assembl6e de 19.18, Ii Copenbague, on a discut6 plus particuli~rement 
Ia question d'une organisation internationale d'enqullte et de conciliation, apUs quoi 
I'ordre du jour suivant fut vot6: 

~ 
cL'institution d'one Socia, des Nations sera Ie meilleur moyen d'assurer 

one pRix durable. Semblable Soci6t6, embrassant tous lea Etats, sera non 
seulement Ie moyen Ie plus efBcace pour pr6venir Ia gue~; eUe c:r6era aussi, 
pour toutes les nations, les conditions d'one existence ind6pendante et d'un 
Iibre d6veloppement 6conomique. 

-II est de plus haute'importance que la Soci6t6 des Nations soit bast!e sur 
un 'engagement rt!ciproque entre les Etata de soumettre tout conBit qui na pu 
litre r6gle par des moyens, diplomatiques, Ii one proc6dure paciBque, de sorte 
que, pour Ie mOins, 

L Les conBits qui, de I'avis des deux 'parties, sont d'ordre juridique, seront 
dt!6nilivement r6g16s, soit par une Cour permanente de justice internalionale, 
soit par Ia Cour d'arbitrage existant Ii La Haye; 

b. Tout autre conBit formera I'objet d'on rapport d'une Commission d'en
.c;ullte et de conciliation imparliale et internationale, les Etats int6ress6s s'enga
gean! Ii ne pas recourir Ii des actes d'hostilitt! pendant Ie dt!lai &x6 pour Ie 
d6pGt du rapport. 

"Le d61ai d'enqullte doit litre ample, 'et la Commission, au sein de laquelle 
les parties elles-m6mes doivent 6tre repr6sent6es, cbacune par un de leurs 
ressortissants, doit avoir Ie droit de soumettre aux parties des recommandatio)1s 
pour Ie r~g1ement du conBit. 

·Un conseil permanent international d'enqu6te et de conciliation doit litre 
institu6, qui servira de cadre aux Commissions particuli~res"·). 

La r6s0lution ne touche qu'. certains aspects du probl~me. Elle pr6conise une 
Soci6t6 des Nations unwerselle, et elle insiste sur la nt!cessit6 de garantir • tous lea 
Etats, non seulement I. s6c:urit6 contre la guerre, mais' aussi on Iibre d6veloppe
lllent 6con0mique. Elle se borne Ii demander, comme base fondamentale de I'organi
salion juridique, I'engagement Ii un d61ai, mais elle souligne que c'est Iii un, mini
mum. Elle ne se prononce pas sur Ie problflme des sanctions. II y avait, en elfet, II 
ce sujet, comme au sujet de I'arbitrage obligatoire sans r6serve, des divergences 
de we assez profondes entre les hommes politiques des trois pays. La r6s0lution 
repr6sente un compromis entre les th~es en pr6sence. 

') Nlend. Donllst. iDlerparlameotarist. Delegerellrulle, Krlstiania 1917, II, pp. 1-85. 
'I Aarbog Ibr de Dordlste iD1erparWnentariste grupper, I, 1918, Bilag, p. 138-59. 
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COMITa HOLLANDO·SCANDINAYE SOCIALISTE 
STOCKHOLM 1917. 

Nous avons parl6 plus haut du d6sarroi cr66 par I'explosion de la guerre au sein 
du parti socialiste international. Malgr6 des tentatives r6it6r6es, ce n'est qu'en 1917 
qu'jl est devenu possible de proc6der l un 6change de vues international aOn de 
formuler la doctrine socialiste sur les probl~mes de la paix. La r6volution russe de 
mars 1917 d6termina 1'6venement, et sur I'initiative des socialistes hollandais, d'ac· 
cord avec M. CanUlle Huysmans, secr6taire g6n6ral de l'lnternationale, un "Comit6 
hollando-scandinave" se r6unit l Stockholm, sous la pr6sidence de M. Hialmar 
Branting. Huysmans en devint Ie secr6taire. Le Comit6 poursuivit ses travaux 
depuis mai 1917 jusqu'en janvier 1918. Les d616gations des diff6rents groupes 
socialistes lurent entendues par Ie Comit6, qui examina les m6moires de ceux des 
partis afOIi6s qui, pour des motifs divers, n'avaient pu pr6senter leurs avis oralement. 

Le Comit6 ne r6ussit pas l organiser la Conf6rence socialiste g6n6rale qu'jJ avait 
d'abord envisag6e. 11 a dO se borner l pr6senter une synth~ des impressions qu'j( 
avait recueillies, sous forme d'un "Rapport g6n6ral", publi6 en 1918, avec tous les 
documents pr6liminaires: m6moires, auditions, r6ponses au questionnaire du Co· 
mit6 etc.'). 

Le "Rapport g6n6ral" est un document volumineux. 11 discute deux probl~mes, 
d'une part, la conclusion du trait6 de paix, d'autre part, l'organisation des rapports 
entre Etats apr~ la guerre. Le rapport se termine par un "Manifeste aux partis 
socialistes et ouvriers de l'lnternationale", suivi d'un "M6moire explicatif". Ce 
manifeste porte la date du 10 octobre 1917. 11 distingue dans son programme pour 
la paix: 

1 ° Les conditions g6n6rales; 
2° Les conditions sp6ciales; 
3° Une d6claration solennelle. 
Cette d6claration est ainsi con~ue: 

"AHn de donner l la paix Ie caract~re de la durabilit6, les parties contrac
tantes se d6clareront pretes l cr6er la SocMM des Nalions, sur Ja base de 
I'arbitrage obligatoire et du d6sarmement g6n6ral, avec suppression de'. Ioute 
guerre 6conomique et extension du contr61e parlementaire sur 1a politique 
6trang~re" (p. 489) 

Yoici comment Ie "M6moire explicatif" d6veloppe l'id6e de la Soci~t~ del Na· 
tions (p. 520-21) 

.. La d6claration solennelle des puissances contractantes . . . vise Ie d6sarme
ment international et l'mstauration de I'arbitrage obligatoire pour tous les con· 
Hits internationaux. Ces deux revendications sont I'essence de Ja Social del 
Nalions, dont la pRix devra cr6er les bases. Le programme de 'Ia Social del 
Nalions contiendrait, d'apr~ les suggestions des divers m6moranda, les points 
suivants: 

I) "Stockholm", Comit6 organisatear de la ConfCrence sociaIiste iDternationaJe de Stockholm. Stockholm 
1918. ("Rapport ge,wnl", pp. 411-521.) 
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a. Cr~ation de conventions et d'organes intemationaux pour regler II I'amiable 
les questions d'6conomie mondiale, sur Is base des possibili~ de d6veloppe
ment de chaque Eta!, dans Ie cadre de I'interet g~n6ra1 et international Sup
pression du sys~me de protection douani~re. Libert6 des mers et des grandes 
voies de commuoication. Porte ouverte dans les colonies. 

b. Suppression de Is diplomatie IiIlCUte. Collaboration active des repr6sen
IlInts populaires II Is politique 6trang~re. 

c. R~glementation nonvelle et sanction du Droit international; creation d'or
ganes permanents pour en assurer Ie fonctionnement. 

d. D6sannement sur terre et sur mer II un degre tel et II des conditions telles 
que Ie recours aox moyens militaires pour resoudre des con8its internationaux 
soit exclu. Tous conBits entre Etats seront obligatoirement soumis II des tri-
bunaox internationaox d'arbitrage." . 

Ce programme se distingue par I'accentuation des bases de libert6 ~conomique 
qu'U veut donner II la Soci6t6 des Nations. II ne se borne pas au minimum de la 
porte ouverte danS les colonies; U veut assurer Ie libre d~veloppement 6conomique 
."dans Ie cadre de l'int6rllt g6n6ra1"; U veut Is suppression du syst6me protection
niste. 

SODS d'autres rapports aussi U exprime les revendications les plus id6a1es: DEsar
mement radical - tout au plus maintien de forces militaires et navales pour des 
besom policiers -, arbitrage obligatoire sans restriction. 

l.e programme n'exprime II dessein que les principes d'ordre g6n6ra1. Le Comit6 
dit: ••..•.. U nons para!t que dans I'examen des conditions de pRix U s'agit avant 
tout des tendances g6ntlrales et des principes qui ont inspir6 ce programme. La Con
fErence (U s'agit de Is Conf6rence socialiste prevue) ne pourra d6passer ce cadre". 

Dans les m6moires particuliers des diR6rents partis i1 se trouve, pC!ur Ie surplus, 
bien des d6clarations visant les bases et I'organisation de la Soci6t6 des Nations. 
Elles ne d6passent pas, toutefois, Ie cadre des tendances g6n6rales et des principes 
fondamentaux. Le m6moire g6n6ral en pr6sente un rEsum6 8d~le. On trouve dans 
certaines dEclarations des revendications nouvelles, telle la demande de conventions 
intemationales pour Is protection des ouvriers1). On peut y voir Ie germe de l'id6e 
du Bureau et des Con/~rences dll Travail. Un parti pr6conise nn uparlement mOD
dial, conform6ment II I. suggestion du PrEsident Wilson'''). 

L'importance de I'action du Comit6 hollando-scandinave rEside avant tout dans la 
coordination, dans un programme concert6, des idEes du mouvement ouvrier et 
socialiste et dans Is concentration sur quelques revendications essentielles. Cette 
action a servi Is propagande en faveur de I'institution d'nne Soci6t6 des Nations 
et a appuy6 puissamment la tendance gEn6rale vers la cr6ation de cette Soci6t6 II 
la lin de Is guerre. 

'I PaJtI oocIaIcI6mocrate indEpendant .n0llWld, p. 119 • 
., Part! aastralion, p. 335. 
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EXTENSION DE LA PROPAGANDE. 

Nous nous sommes bom6s jusqu'ici, l dessein, l suivre 1'6volution g6n6rale des 
lendances vers la formation d'une Soci616 des Nations, lelles qu'elles se sonl r6v616es 
au cours de la guerre dans les muvres de propagande ou dans les discours les plus 
importanlS des hommes d'61at, avanl tour dans ceux du Pr~sident Wilson. C'est 
lui" qui esl devenu, aux yeux du monde, I'aplltre de l'id6e. Ses discours relentissanlS
de 1916 el de 1917, el dont il a 6t6 parl6 plus haut, onl d6termin6 I'extension du 
mouvemenl, de sorte qu'on peut Ie qualifier de mouvement mondial l partir de celie 
dernifJre 6poque. 

Si nous jetons mainlenanl un regard d'ensemble sur I. voie parcourue, nous 
serons frapp6s par Ie fail que les diff6rentes nations onl particip6 l un degr6 trfls 
in6gal au mouvemenl que nous 6tudions. 

D6ja la propagande pacifiste d'avanl la guerre avail 6t6 soutenu par des personna
lit6s apparlenant l un nombre assez restreinl de nationalit6s: les deux peuples 
anglo-saxons, la France, les petites nations les plus civilis6es de l'Europe; dans ces 
pays on pouvail parler d'uo mouvemenl populaire pour la paix. L' Allemagne, l' Au
triche, la Hongrie, I'lialie y participfJrenl dans une mesure beaucoup plus restreinte, 
quoique des individualit6s remarquables y aienl jou6 un rOle admirable et actif. 
Les autres nations sont rest6es plus ou moins a 1'6carl. 

II en ful en g6n6ral de meme du mouvemenl pour la Soci6t6 des Nations pendant 
la guerre, quoiqu'avec certaines nuances qu'il eSI int6ressanl de noler; il sera juste 
d'en relever aussi les causes. 

II esl loul naturel que les pays rest6s neutres pendanl la guerre ont jou6 un 
rOle des plus consid6rables. Les Pays-Bas onl pris la lele du mouvemenl inter
national, sous I'impulsion de I'"Organisation centrale pour une Paix durable"; la 
NorvfJge, la SufJde, la Suisse y onl pris une part active. Les Erats-Unis, rest6s 
neutres pendanl les premifJres ann6es du conDit, sonl entr6s dans Ie mouvemenl 
d'une manifJre si d6cisive que leur voix puissante a pu dominer toul Ie d6bal. La 
Grande Bretagne, qui en d6pit de la guerre a maintenu ses tradilions admirables 
de discussion Iibre, a jou6 un rille pour Ie moins aussi importanl que les Erats-Unis. 

II en ful, pour des raisons que nous avons indiqu6es plus haut, tout autren\enl 
de la France, pour ne pas parler de la Belgique. Quelques chefs du mouvement 
inlemationalisle en Belgique, les Henri La Fontaine el Paul Otlet, onl pu prendre
une parI active l I'muvre, paree qu'ils se sonl r6fugi6s dans d'autres pays. Nous 
avons sufRsammenl expliqul! I'attitude des chefs fran~ais du mouvement. Nous 
avons vu qu'aprfls Ie silence presque complet des premifJres annhs, la France est 
entr6e r6solumenl dans Ie niouvemenl 

Dans les Puissances centrales les pacifistes avaient une situation des plus difDci
les. lis devaienl IUller non seulemenl contre les tracasseries de la censure, mais 
encore contre les illusions cr66es chez Ie peuple par les avantages immediatS' gagn6s 
par la strat6gie foudroyante des arm6es. Beaucoup des pacifistes ont ern devoir 
m6nager les pr6jug6s el les illusions de leur propre nation: ils ont cru devoir De pas
trop s'610igner de Ia foule, alin de maintenir un certain conract avec I'opinion publi
que r6gnanl autour d'eux. De Iii. des vacillations apparentes, des contradictions, qur 
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leur ont valu des critiques acerbes de Ia part de leurs coreligio~ dans 1es pays 
a1Ua Toujours est-U qoe plusieurs d'entre eu ont pris part II I'muvre d'6tude et 
de propagande, en courant soavent des p6riJs personnels tres graves. - Lorsqu'en8n, 
au CODI'S de 1917, les pillS pen;picaces des bommes d'6tat dirigeants ont va que la 
pariie 6tait en r6a1it6 perdue, certains d'entre eu se sont raIIi6i II Ia tb~ inte .... 
nationaUste. D'aDCDJJS ont esp6r6 que par Ia cr6ation d'one Soci6t6 des Nations, one 
catastropbe complete pour leur pays poorrait 6tre 6vit6e; d'autres ont 616 sans doute 
sincerement acquis au -principes wiIsoniens"; les exp6riences de Ia guerro leur 
avait dessill6 Ies yeu.. 

Le 19 juillet 1917, Ie Reicbstag allemand vota one r6s0lution, adopt6e par 212 
voiI contre 126, qui se pronon~ cootre les annexions; qui pr6conisa Ia h"bert6 des 
mers et one coop6ration pacifique des peuples sur Ie terrain 6conomique; et qui 
e1it, enlin: -Le Reicbstag Iavorisera activement Ia cr6ation d'organismes juridiques 
internatiODllllL .. 

On sait que c'est surtout Ie d6put6 tres actif du centre catbolique. M. Erzberger, 
qui a 6t6 I'auteur intellectuel de cette r6s0lution; en des termes encore quelque 
peu voD6s, eUe se· pronooce pour les principes d'one Soci6t6 des Nations. Erzber
ger avait 616, au d6but de 1a guerre, on soutien des plus 6deles du gonvemement 
imp6rial: U avait c1irig6 Ia propagande allemande II 1'6trauger; U avait pris I'initiative 
du fameo manifeste des quatre-vingt-treize: .. U n'est pas vrai". Maintenant U so 
rendait bien compte que Ia guerre 6tait perdue; U savait que Ie peuple allemand d6sirait 
_demment Ia 6n de Ia perre; U voyait que seale l'adb6sion complete au princij,es 
wiIsonieas pourrait saaver I' AIlemagne d'one paix 6crasante et ignominieuse. L'6vo
lation de ce politicien est sans doute caract6ristique de celie de bien des allemands 
qui ne partageaient pas I'aveuglement on Ie mauvais vouloir des mUieu mUitaires. 
- En 1918 Enberger publia m6rne on ouvrage exposant les principes de Ia Soci6t6 
des NatiOllS, et contenant on projet de pacte d'one semblable Soci6t61

). 

En octobre 1917 Ie Comte Czernin, Ministre des alfaires 6traugeres d' Autricbe
Hoogrle, 6t un discours II Budapest, dans lequel U pr6conisa un d6iarmement com
plet et adb6ra II l'id6e d'one Soci6t6 des Nations. 

Les principes ,i1soniena avaient gagn6, plus ou moins sincerement, les ·cercles 
dirigeants des Puissances centrales. Ce fait cr6a, 6videmment, une Iibert6 d'action 
beaucoup pIllS grande pour Ia propagande. Malgr6 Ia cenaure et les pers6c:utiona, 
beaucoup de paci6stes avaient poursuivi one propagande active d~ les d6buts de 
Ia guerre. M. Heinrich LtunmtlSch, Ie grand jurisconsulte autricbien, avait publi6 
one s6rie d'ouvrages et d'articles remarquables sur les problemes de Ia Soci6t6 des 
Nations, notamment sur I'organisation des inatitutiona judiciaires et de conciliation. 
Le Dr. Fried, qui s'6tait r6lagi6 en Suisse, avait continu6 sa propagande II travers 
lee frontieres par sa revue -Die Friedenswarte" et par des ouvrages nombreux; lee 
Professeura Qaid4e et SchiU;king, qui prirent one part activ.e II I'u:uvre de I'-Organi
sation centrale", ont publi6, II des risques tres s6rieux, des articles et des ouvrages 
sur les problemes d'ordre international. N'oablions pas non plus Ie Professeur Wil
helm Foerster, Ie Dr. HaM Wehberg, Ie publiciste courageux HeUmat 1100 Gerlach. 

1) En6oIpr. ncr VOIkel1nmd. ncr 'll7ee DUD '11701_ 8erUD, HobbiD& 1918. 
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ni les socialistes ind6pendants, Bernstein, Haase, ou Kautsky, qui toRS ont contribu6 
activement l 1'(Euvre de propagande pour les nouvelles id6es. II est permis de dire 
que celles-ci dominaient I'opinion publique en Allemagne et en Autriche-Hongrie 
l la fin de la guerre. 

II est plus dilflcile de dire quelque-chose de tr~ pr6cis sur les autres pays 
d'Europe, pour ne pas parler des pays extra-europ6ens. Des personnalit6s isol6es ont 
616 mel6es l la propagande et Ii la discussion internationale, mais dans une mesure 
assez laible. Les id6es internationalistes ont p6n6tr6, cependant, dans les milieux 
intellectuels et meme populaires, par la voie de Is presse, qui n's PI! r6sister II 
I'action puissante du mouvement Surtout les d6clarations et les discours du Pr6sident 
Wilson ont 6t6 rspport6s dans Is presse de toRS les pays et ont crU une ambiance 
qui a d6termin6 1'6volution. 



BASES, ORGANISATION ET OBJET DE LA 
SOCIeTe DES NATIONS. APPLICATION 

DES PRINCIPES. 

Si ainsi 1'6volution g6n6rale et les Id6es fondamentales avaient eu gain de cause, 
D y avait 6videmment des divergences notables quant ll'application des principes 
et quant aUll: nombreux probl~mes d'esp~ce que soul~verait la cr6ation d'une So. 
ci6t6 des Nations. 

II nous reste l 6tudier comment les id6es fondamentales ont 6t6 approfondies 
dans les rapports de certaines commissions d'6tudes ou dans des ouvrages d'au· 
teurs .i:ldividuels. Cette Iitt6rature esf fort abondante, plus abondante que pendant 
auoone p6riode ant6rieure de I'bistoire. Toute grande guerre a provoqu6 des ouv· 
rages du m~me genre, des projets de "paix perp6tuelle". Mais jamais 11 n'en a 
paru tant, meme approximativement, que pend&nt 1a guerre mondiale, et cette 
fois-ci on n'est pas rest6 dans les g6n6ralit6s; on a vraim6nt approfondi les pro· 
bl~mes, 6tudi6 de tr~ pr~s I'application des principes g6n6raux. Le fait n'est pas 
pour nous surprendre. Nous avons vu que d6jl avant 1914 I'urgence du' probl~me 
d'une organisation intemationale avait 6t6 constlt6e par un mouvement conscient 
vers la paix. Les horreurs et les trag6dies de la guerre avaient renforc61'impres. 
sion de l'acuit6 du probl~me; elles avaient ouvert les yeux des plus sceptiques. 
Dans la phrase de Lord Grey, I'opinion publique voyait qu'i1 s'agissait "d'appren. 
dre ou de p6rir". 81 la civilisation n'arrivait pas l vaincre la guerre, la guerre 
engloutirait la civilisation. De Il I'abondance des ceuvres, des projets, des ouV· 
rages Iitt6raires, visant une organisation des rapports intemalionaux. 

Certains ouvrages pr6sentent une synth~e et une solution d'ensemble; d'autres 
attaquent des probl~mes d'esp~ et des aspects particuliers de la question. II nous 
a paru n6cessaire, toutefois, aHn d'6viter les r6p6litions, de les traiter tous dans 
un cadre logique, d6termin6 par les mati~res. N ous esp6rons que ce proc6d6 
cr6era une perspective plus juste et une impression plus nette du mouvement 
g6n6ral de I'opinion publique. Mais II est malheureusement in6vitable que certains 
travaux d'ensemble ne se pr6sentent pas au lecteur sous la forme synth6tique 
qu'ont voulu olfrir leurs auteurs. Nous nous excusons, si dans I'abondance de la 
Iitt6rature, certaines publications ont pu 6chapper l notre attention. 
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Nous envisagerons d'abord les principes fondamentaux d'une Soci6tt! des Nations; 
puis nous parlerons des problemes soulev6s par I'organisation de la Soci6t6, pour 
viser enOn les buts et les objelS de I'organisation pr6vue. 

A. PRINCIPES FONDAMENTAUX. 

La premiere question de principe que souleve Ie probleme de Ia formation d'une 
Soci6t6 des Nations est celie de savoir si elle doit etre uTliverselle ou restreinte. 

Presque sans exception, les programmes des associations et les auteurs indivi
duels envisagent une soci6t6 embrassant tous les EtalS civilis6s; la plupart insiste 
m6me avec vigueur sur ce caractere d'universalit6. Ceci s'explique en partie par 
Ie fait que tant de ces programmes ont 6te formules par des organismes embras
sant des ressortissanlS des EtalS restes neutres pendant la guerre. 

L'exception la plus notable est formee par Ie projet de Trait6 du "Groupe 
Bryce"). II pr6voit comme parties au "trait6". .Les Grandes Puissances (I. e. 
les Grandes Puissances d'Europe, les EtalS-Unis et Ie Japon) , •• les autres puis
sances europeennes qui desirent y adh6rer, et toute autre puissance qui y serait 
admise par les puissances ci-dessus indiqu6es' •• Le motif invoqu6 en faveur de 
semblable distinction, qui entrainerait la cr6ation de deux classes d'EtalS au sein 
de la communaute internationale est Ie suivant: "L' Admission, des Ie commence
ment, d'un tres grand nombre d'ElalS, qui ne seraient pas tout /I fait au courant 
des alfaires europeennes, pourrait entraver Ie fonctionnement de la nouvelle orga
nisation au d6but'. II est pourtant dit en meme temps que .certains des EtalS 
sud-americains les plus importanlS" devraient 6videmment etre admis. 

II ressort de ces observations que I'organisation prevue est surtout envisag6e au 
point de vue europeen. II est dit express6ment, touterois, que ce ne serait 1/1 qu'une 
pr6caution provisoire, et qu'en principe I'organisation devrait avoir un caractere, 
universe!. Nous savons que Ie projet avait 6t6 61abor6 au d6but meme des hostili
t6s, lorsque Ie conllit se presenlait encore comme nettement europ6en. Le carae
tere mondial qu'a revetu Ie conllit des 1917, a mis lin /I toute idee de limiter sur 
celie base la soci6t6 envisag6e"). . \ 

D'autre part les programmes de la .Paix par Ie Droit' et de la Ligue fran~ise 
des DroilS de I'Homme, analyses plus haut, pr6conisent la formation d'une federa
tion entre Allies, "cbauche de la future Societe des Nations", /I laquelle pourraient 
etre admis ceux des ElalS neutres qui en exprimeraient Ie desir. ") 

On pourra voir dans eetto proposition l'id6e-mere de la regie admise par Is pr6-
sente Sociele des NationS: 

D'aueuns ont voulu voir dans la formule anglo-saxonne "League of Nations", 
un principe restrietif. Au point de vue linguistique, II est douteux qu'i1 en soit 
ainsi. "League" en anglais n'a pas la meme sens que "Ligue" ell' fran~is. Tou

') Proposata for the Prevention of future w ..... London 1917 (Voir pi .. blnt, p. 12) p.31 Comp. 
Intro</Iu:IIml, pp. 13-14. . 

') Brailsford, A .League of Nations, Londres 1917, sembi. vouloir exdure lea "Elats aemkiviliKa"; 
U .'.bstieul toutefoia de deftoir ce term .. (p. 316). 

") Voir pi .. bant, p. 33. 
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jows est-i1 qu'i1 aurait ete beaucoup plus beureux, l!Ous plusie.ws rapports, si, eu 
anglais aussi, ou avait cboisi la formule "Society of Nations"_ Bien des polemi
ques auraieut aiusi pu ~tre evitt!es. 

P1usiews autews ont tire du principe de l'universalite de Ia Societe des Nations, 
la probibition de toute aIIiailce partielle.. 

Dans un ouvrage remarquable, d'une grande elevation de penst!e, M. Henti La 
Fontaine, 1) a presentt: une solution d'ensemble du probl~me de l'organisation des 
rapports entre les Etats. Nous aurons souvent I'occasion de revenir sur cet ouvrage, 
qui represente peut-etre l'expression Ia plus compli!lte et la plus logique de Ia 
doctrine pacifiste de nos temps. II formule I. prohibition absolue de toute ·aIliance 
politi que ou militaire, defeusive ou offensive·. 

I.e collabo;"teur de l\\. La Fontaine, Paul 0Ud, a publie pendant Ia guerre trois 
grands travsux se rapportant 1 I' objet de notre etude..") II se prononce contre les 
-alliances olJensives", et contre toute uuion ou ft!deration particuli~re dont Ie but 
va 1 I'eucontre de I'objet poulSuivi par Ia Societe des Natious. 

l\\. W'1lso1J lui-mt:me s'est prononct! avec Ia demii!lre energie contre Ia conclu
sion d'alliances particuli~res. Dans SOD eliSCOUlS 1 New York,le 27 septembre 1918, 
six semaines seulement avant Ia conclusion de I' armistice, iI elit: "II ne peut y a
voir de ligues ou alliances ou pactes, ou arrangements st!part:s au sein do Ia famille 
g6n6rale et commune de Ia Ligue des Nations. ..• 

• Les ilIIiances particuli~res et les rivalites et bostilites t!conomiques ont forme 
dlUl& Ie monde modeme Ia source proli6que de plans et de passions qui ont pro
vocjlle les guerres. Ce semt une paix sans s6curite que celie qui ne les exclurait 
pas dans des termes d66nitiCs et obligatoires.· ") 

. A ce sujet U y a donc eu unanimite de doctrine. 

II f avait par contre certaines divergences de vues par rapport 1 un autre prin
cipe fondamental, celui de I'lgaliti juridique des Etats. 

Cette question a surtout uno grande importance pour Ia composition des orga
nismes projetes de la Soci6t6: Assemblee ou Conf6rence des etats, Cour de justice, 
Conseil ou Comit6 ext!cutif, Conseil de Conciliation. 

11 n'y .. 1 ma connaisssnce, personne qui ait insiste sur I'application int6grale du 
principe de l'egalit6 juridique entre les etats. La plupart des auteurs et des program
mes veulent I'appliquer 1 I' Assemblu (Conference), oil en g6neral cbaque etat dis
pose d'une voix.. L'exception Ia plus notable que j'aie notu est form6e par Ie pro
jet du "Fabian Committee", mentionnt: plus baut, qui aecorde cinq repmentants 
aux grandes puissances, et deux aux autres, et qui reserve expresst!ment Ie syst~me 

'In. Grat solution, A\agoissim. Clwta, Boston 1916 (La pre ..... est _ ·lrul.pend ..... Day, 4 
laillot 1915'). Voir p. 33. . 

'I La F"m de 10 _; Tnlt6 &tu6ra1 _ ..... an. Chute mondiale. BnsxeUes, oct. 1914. - Lea 
Probltm .. ioternaIiouawc ot 10 Guene, Geutve, Kundig, 1916. - Constitution mondiale de 10 _ dea 
Nations, Geom, Alar, 1917. - SDItDut Ie aec:orul de ... ouvngea est no. mine pn\d .... de -.eigne
menlB et d'id6es 8Ilggestives. 

'I Holland N .... 11, 1980-81 • 

.......... dooN.-.1 
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de votes, probablement parce qu'iI en prevoit une differentiation") En general, Ie 
principe: une voix par etat, est maintenu pour I'assemblee (Ia conference). Dans 
la composition de la Cour de justice la majorite des auteurs insistent egalement sur 
l'egalite entre les litats. 11 en est autrement pour d'autres organismes, tel Ie Con
seil de conciliation, oil p. ex. M. La Fontaine I) admet une distinction entre les 
etats d'apres leur population, et iI y a assez peu d'auteurs qui revendiquent Ie prin
cipe d'une egalitli absolue pour la composition du "Conseil" ou du "Comite eKEcu
tif", soit d'une SocietlS des Nations, soit'des Conferences pEriodiques des etats. Le 
fait que co Conseil devra, dans la pensee des auteurs, appliquer les sanctions, ce 
qui veut dire, en definitive, en foumir Ie gros des forces necessaires, amene les 
auteurs II accorder aux Grandes Puissances une prEponderance d'inOuenco dans cet 
organisme. 

Le principe de l'egalite juridique des elats est facile l a!firmer; il est plus dif
ficile de I'appliquer dans Ie monde imparfait des rEalites politiques. M. Wilson, dans 
son grand discours du 22. janvier 1917, en proclame Ie principe dans les termes 
suivants: 

"L'egalite des nations sur laquelle doit etre fondee la paix pour etre durable, doit 
etre une Egalite des droits; les garanties 6changEes ne doivent, ni reconnaitre, ni 
consaerer une diffErence entre grandes et petites nations, entre celles qui sont puis
sante~, et celles qui sont faibles .•... 

"II est evident qu'il ne peut y avoir egalitlS de territoire ou de ressources, ni 
aucune sorte d'egalite qui ne soit pas acquise dans Ie d6veloppement ordinaire pa
cifique et lEgitime des peuples eux-memes. Mais personne ne demande, ni n'attend 
autre chose qu'une Egalite des droits. L'humanit6 espere mainlenant la Iiberte de 
developpement, pas I'equilibre de la puissance.· s) 

II a apparu, lorsqu'il a fallu fixer les termes du Paete de la nouvelle Societe des 
Nations que, malgre cette affirmation solen nelle, il Etait inevitable de 'aire des mo
difications importantes dans l'application du principe. Et encore est-il juste de recon
naitre que Ie compromis Etabli par ce Pacte represente une solution ilquitable de 
ce probleme Epineux: L'Egalite juridique est la base de l'Assemblee, alors que les 
Grandes Puissances dominent Ie Conseil. " , 

Beaucoup plus profondes encore sont les divergences de vues quant II un troi
sieme principe de la SocietE des Nations, nous voulons parler de l'engagement Ion
damental des etats-membres, pour ainsi dire Ie "contrat social" de la nouvelle or
ganisation. 

Que fallait-il demander illu: iltats: Ie recours II une solution judiciaire pour tous 
les conHits, ou, plus modestement, I'engagement II observer un dillai avant toule 
ouverture d'hostilillls? 

1) La question est discutie d'une maniere approlondie et e.xt:mnemeat intE:ressante dana I'ane del ....,.. 
ports de M. Woo!(, p~ Ie proje!. Woolf, International Goveromen~ pp 37 ... - I.e probl~me eo! in
timement lie i celui du mlintien ou de 1& modiftcation du principe de l'unanimit6 des d&:is101l8 lUX cont. 
rences intemationales. Ce probleme est examine plus loin, daDa Ie paragraphe suivant de ce chapitre. 

'l Mognissima Cb ...... p. 125. 
"l Holland News, I, p. 3. 
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Des discussions arlientes se sont engagt!es autour de cette Cj.uestion. 
Nous avons vu que les programmes franQais revendiquaient I'arbitrage obliga

toire; i1 en fut de m~me du Comit6 socialiste hollando-scandinave et de bien des 
pacifistes des trois pays sCRndinaves. M. La Fontaine se rallie t!galement l cette 
tb~ 1) M. Paul Otlet') et M. Edgard Mizhaua') aussi; M. Erzberger est du m~e 
avis.&) 

De 1'autre cat6 50 rangent les auteurs du progamme de J'Organisation centrale 
pour une paix durable, notamment la Commission nei 5, qui 6tait charg6 de.l'6tude 
du probI6me"). M. Lammasch 6tait i!galement de cet avis, et a d6velopp6 sa th~e 
dans une s6rie d'ouvrages remarquables.") L'auteur du present article s'est rang6 
au ml!me avis,,,> et les parlementaires scandinaves ont appuy6 cette th~e, tout en 
la quali6ant comme un minimum. 

Mais Ie fait Ie plus remarquable de cette discussion, c'est que pour ainsi dire 
unanimement, les auteurs anglo-saxons se sont content6s de recommander la tor
mule la plus modeste, celie d'un engagement d'ohserver un d61ai avant I'ouverture 
des hostilit6s. C'es~ Ie cas du projet du "groupe Bryce", de celui de la "League 
of Nations Society", de la .League to Enforce Peace", de M. Theodore Marburg, 
et du groupe d'6tudes qu'it a crlS6,,) de M. Brailsford II) et d'autres encore. La seule 
exception est roumie, sauf erreur, par M. J. A. Hobson,'O) qui parait du reste un 
peu h6sitant quant l la meilleure solution de la question. 

11 ne laut pas croire que ces auteurs consid~rent la solution qu'its pr6conisent 
comm& id6a1e: elle repr6sente l leurs yeux un minimum. S'i1s s'en contentent, c'est 
qu'lis tiennent compte des conditions de la rt!alit6 plut6t que des exigences de l'idt!al. 
A leurs yeux Ie probli!:me fait partie d'un complexe de questions. I1s I'envisagent 
surtout sous Ie rapport suivant; i1s ne croient pas pouvoir esp6rer que les 6tats 
s'engageront, 'pour commencer, l garantir par leurs forces reunies, I'observation d'un 
engagement id6a1. C'est Il que r6side pour eux Ie noeud du probli!:me: la question 
des sanctions mat6rielles, principe nouveau dans les· relations intemationales, les 
pr60ccupe davantage que la proclamation d'un principe idt!al. Ce n' est pas par 
hasard que les auteurs des deux grandes nations anglo-saxonnes se trouyent dans 
ce camp: ils aavent que Ie fardeau des sanctions mat6rielles pr6vues tombera sur 

') Magolssim. Chana, p. 34: (ZI) ''Tous I .... n8its enlre 6tats seront I'6g1ea d'one mani~re amiable ou 
contentieuse!' - (22) "AUCUD Etat n'l Ie droit d'avoir recours lla force, eaul da consentement et avec I. 
COOp6ratioD des autres Etats, et exclusivement SOUl forme d'une sanction ou colrcltion Judiciaire. U 

.) Constitution mondiale, p. 175, ''Tout dimrend eolre Elata doit &Ire r6g16 par voie judiciaire." 
'> "Da droit de la force 11a force da. droit", Gen~eJ Atar, 1915 . 
• ) "Dor V6lkmund", p. 151-52.3. Kap. Obligatoriscbea Schiedsgericbl. 
.) Org. centrale ••• , Institutions jucUcialres et de conciliation. Rapport pr6sent6 par M. Ie Dr. Loder, 

Pr60ldent de la Commiaalon no V., p. 17-18, Art. 104-107 du projet (p. 40). Compo lea ob.ervadon. 
crlti ques de quelques peraonnalites, annex6es au Rapport, et lea dponses au questionnaire . 

• ) Surtout "D.s Vlilkerrecht nub dem Krlege" (Publications de I'lnstitut Nobel norv6gien, Ill, Krlsti .. 
ani., 1917), p. 187-91, et Art. 14-15, p. Z06-7. 

') VoIr pIns haut, p. 40. 
') "Draft Convention for I League of Nations", New York, Macmillan, 1918 . 
• ) leA League of Nations", pp. 294-8. 
l~ "Towanis International government", London 1915, p. 27. Camp. II discussion tIis int6ressante dl1 

probl6mo dans lea cbapitres suiYaDla. 
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leurs propres 6tats: it ne faut pas ell'rayer leurs gouvernements par des pr6tentions 
excessives. 

On a invoqu6 encore un autre argument puissant, et qui est celui-ci: I'institution 
de I'arbitrage obligatoire pour tous les conflits sans exception ne sera gu~re pos
sible avant que Ie droit international ne soit arriv6 l une 6tape d'6volution beaucoup 
plus parfaite que celie de son d6veloppement actuel. Les questions qui divisent les 
nations, et qui provoquent les guerres ne sont pas toujours d'ordre juridique; elles 
comportent des questions d'int6r6ts, d'ordre ethnique, d'ordre 6conomique, et pour 
la solution de ces questions d'int6r6ts it est encore diflicite, pour ne pas dire im
possible d'invoquer des principes de droit. Au fond, I'institution de I'arbitrage int6-
gral pour la solution des dill'6rends entre 6tats impliquerait une stabilisation des 
fronti~res des 6tals, ou en tout cas une r~glementation du principe du droit des 
peuples de disposer de leur sort et de poursuivre leur libre d6veloppement 6cono
mique, bref une codilication du droit international, dont nous sommes encore fort 
610ign6s'). 

Enlin, ces auteurs soulignent que si I'on se contente d'un minimum d'exigences 
en faisant imposer par la communaut6 des 6tats un d61ai avant I'ouverture des 
hostilit6s, ce d61ai repr6sentera ce qu'appellent les am6ricains "a cooling-time". 
L'enquete qui sera ouverte perrnettra aux peuples de peser Ie pour et Ie contre; on 
pourra trouver des moyens de concilier les int6r6ts en jeu, et les forces pacillcatrices 
pourront se faire valoir. 11 sera peut-6tre perrnis d'esp6rer que les peuples en litige 
constateront que "Ie jeu ne vaut pas la chandelle", qu'une conciliation vaudra mieux 
que les risques incertains d'une guerre .). 

La discussion du principe de l'engagement fondamental, nous a d6jl rait aborder 
un autre probl~me, celui des sanctions. 

Avant la guerre les sanctions du droit international 6taient exclusivement d'ordre 
moral, et en g6n6ral les pacilistes 6taient convaincus que la pression de I'opinion 
publique suflirait pour faire observer les engagements entre 6tats. C'est un rait 
historique que les sentences arbitrales ont toujours 6t6 respect6es, sans exception 
aucune"). ., 

En serait-j( de m6me des engagements rondamentaux pr6vus pour la Soci6t6 des 
Nations, notamment celui d'observer un d61ai avant I'ouverture 6ventuelle des 
hostilit6s? La sanction morale suflira-t-elle? La plupart des programmes et des 
auteurs en doutent. 11 n'y a, l rna connaissance, que "The World Court League" 
et la "Soci6t6 danoise de .Ia Paix" qui veulent maintenir 1'6tat d'avant-guerre. The 
World Court League a engag6 une pol6mique avec les organismes qui se rangent 
l I:avis oppos6'). 

11 est 6vident que ce n'est pas sans h6sitation que Jes autres internationalistes 

') Ceo raisonnements onl notamment Ct6 d .. elopp6s par Ie prEsent auteur dans I .. deux 00_ dt60 
plus haul, p 40. 

"l Comp., Ioulefoi .. une critique inli!""",",,1e de _ demi~re conception, tbez Brailsford, I • .., pp. 296 ... 
I) Comp. Dumas. Les sanctions de J'arbitrage international, Paris 1905. 
0) Voir plua baul, et la revue ''The World Court League", pII5&Im. - Pour 1a ~ dauoi6e, voir 

Org. centrale, R ... eU de rapports, II, p.8-13. 
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se sont engages dans la nouvelle voie, celie de ,pr6voir des sanctions mal6rielles , 
pour I'observation des 'engagements des 6tats. Mais i1s ont estim6 que 1'6normit6 
exceptionelle du mal qU'avait rev616e I'explosion de la grande guerre, exigerait un 
rem~de 6galement exceptionnel. Dans Ie premier document du "Groupe Bryce", 
distribu6 conBdentiellement, Ie mot de Stuart Mill est cit6: "Small remedies for 
great evils do not produce small effects, they produce no effects". C'est Ie senti
ment qui prevaut'): iI faut un d6part nouveau, meme au risque d'entamer quelque 
peu Ie principe saere de la, "souverainet6 nation ale" • ce sentiment est si puissant 
que p. ex. lorsque a 6t6 discut6 l la Haye, en avril 1915, Ie programme de l'Or
ganisation pour une paix durable, Ie principe des sanctions mal6rielles fut adopt6 
pour ainsi dire sans discussion, et tous les auteurs et programmes cit6s plus haut 
en revendiquent I'institution. 

Ce n'est pas dire qu'on a voulu cr6er un "Super-Etat"_ Le principe de souve
rainet6 sera sauvegard6 par Ie fait que les 6tats, ayant conclu Iibrement Ie pacte qui 
les unit pour certains objets d6Bnis, pourront aussi Ie d6noncer. C'est une f6d6ration 
libre que I'on envisage, pas un Etat mondial, pas "a World State"". Le fait que 
la plupart des auteurs, nous I'avons vu, pr6voient seulement I'engagement d'observer 
un d61ai avant loute ouverture d'hostililes, r6servant ainsi, en tout cas th60rique
ment, Ie droit des 6tats de recourir l la guerre, prouve sufBsamment qu'on a tenu 
compte du principe de II. souverainet6. 

Pour ce qui est de I'organisation meme des sanctions, iI ya 6galement certaines 
divC:l'gences de vues entre les auteurs, qu'i1 convient de signaler. Tous sont d'ac
cord pour demander I'institution de sanctions d'ordre diplomatique et 6conomique, 
0~donn6es et dirig6es par une autorit6 commune; iis estiment aussi qu'i1 sera n6-
cessaire d'appuyer I'application de ces sanctions par des forces arm6es.,. La question 
qui s'est pos6e est celle-ci; faut-i1 pr6voir "une force internalionale", ou seulement 
la coop6ration de contingents des divers 6lats? 

Les fran~is se rangent tous au premier avis '). M. La Fontaine pr6conise 
la creation d'une Botte internationale, alors qu'i1 laisse aox 6tats Ie droit de 
maintenir des arm6es de milice pour des buts purement d6fensifsa). Vauteur 
hongrois OdOn Makai et Ie baron Palmstiema, plus tard ministre des affaires 
6trangflres de Su6de, ont 6galement discut6 1 fond ce problflme .). M. Makai se 
prononce pour la cl'6ation d'une arm6e et d'une flotte internationale, alors que 
I'auteur su6dois semble penser plutat 1 une coop6ration de contingents des arm6es 
nationales., 

I) Comp. e ••• Hohon, Toward. Intemadonal Government, p. 72 ... 
') Voir p. ex. WOOV, Internadonll Government, pp. 6& lB. 

'I La cIIscu .. ion Ia pi .. _<live de I'emploi des oan<llono .. trouve chez Ho"' ... I ... , P. 90 ... 
') Comp.,l c6t6 des pmgnmmeo cit60 pi .. haul, Milhaud, Du droit de Ia force lla force du droit, p. 111-13 • 
• ) Magnlaalma Charta, pp. 144-56. 
'I,MakaI, doni I. Vol. II, et I'olnIItfmuz dana Ie Vol: III, du Rocuell de rapports de l'Org. centrale.

L'ouvrage de P~ema a d'abord paru en 8u6d.ois, "En tntemationell Ordningsmakt" , Stockholm, Tidena 
rarlag, 1916. I.e litre de Ia trsdu<llon angill .. doni Ie Re .. d. Rapp.1II "An intemationll police" _ 
unB tausso Impression des Id6es 6mlses. - Le danols Dr.jmild p~conlse "ltintemationllisation des ...... 
m6es", Vol. IV., p. 197-223. Compo Bussl "War obviated by an international Policeu, • series of essays 
wri_1n various oountrios, The Hague, NiJhotr, 1915. 
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Cedernier syst~me rallie la majorit6 des suffrages, autre concession au principe 
de 1& souverainet6 des 6tats; c'est en meme temps une reconnaissance de la n6-
cessit6 de proc6der par 6tapes dans la nouvelle voie. On ne peut pas trap brusquer 
les idees pr6valant encore. 

L'adoption du principe des sanctions repr6senterait un depart radicalement nou
veau dans I'evolution des rapports entre etats: elle signifierait la fin du principe de 
la neutralitt. Ce fait est nettement envisage, et Ie Pr6sident Wilson a exprime avec 
une grande clarte les nouvelles idees 1 ce sujet dans un discours qu'it a tenu 1 
Cincinnati, en octobre 1916, pendant la campagne presidentielle: 

':Je crois qu'it en est fait de la neutraUte. Non pas que je desire qu'it en solt 
ainsi, rna is la guerre a pris main tenant une extension telle que tOt ou tard la 
situation des neutres deviendra insupportable, tout comme la neutraUte me 
serait insupportable si je vivais dans une societe, dans laquelle chacun devait 
proteger son droit par la force •.• Nous n'avons pas encore une Societe des 
Nations, mais it faut que nous arrivions 1 en avoir une, pas subitement, pas 
par 1'0piniAtrete, pas par une pression inimicale, mais en indiquant la n6cessit6 
des temps ("the need of the times"). Les peuples du monde doivent s'associer 
et dire: Desormais personne ne pourra demeurer neutre lorsqu'it s'agira d'une 
perturbation de la paix du monde, causee par un motif dont I'opinion mondiale 
ne peut reconnaitre la justice". 

B. ORGANES DE LA SOCI~T~. 

II sera impossible, dans Ie cadre restreint de cette etude, de discuter tous les 
probl~mes de detail que soul~ve la creation des organes de la nouvelle Societ6. 
II sufHra de discuter les questions essentielles. II faut se rappeler aussi que plu
sieurs etudes ou rapports, surtout des premi~res annees de la guerre, ont envisag6 
plutllt la continuation de I'oeuvre de la Haye que la creation d'une Societe des Na
tions. Le pri ncipe synth6tique, Ie point de vue sociologique leur fait par consequent 
defaut dans une certaine mesure. '. , 

Tous les auteurs ou programmes qui envisagent la creation d'une Societe des 
Nations sont 1 peu pr~ d'accord sur les grandes Ugnes de son organisation. lis pre
voient une Assemblee, ou Conference, oil tous les membres sont represent6s, un 
Conseil ou Comite executif restreint, charge de la direction des alfaires et de I'exe
cution des decisions eventuelles, et assiste d'un Secretariat, ou d'autres rouages ad
ministratifs, une Cour de justice internationale, et en general aussi un Conseit de 
conciliation. 

Pour ce qui est de l' Assemblee ou de la Conftrence, les prohl~mes fondamenlaux 
sont les suivants: sera-t-elle compos6e sur un pied d'egalite absolu? et qui en 
designera les memhres? exigera-t-on I'unamite pour les decisions? enHn, cos deci

'sions auront-elles hesoin de ratification par les gouvernements? 
Nous avons dejl expose plus haut, en discutant Ie probl~me de l'ega1lt6 juridi-
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que des ~tals. 'Ies solutions donn~es an premier de ces probl~mes. Presque tous nos 
auteurs veulent conller aux gouvemements Ie droit de d~signer les membres de 
l'Assembl~e ou de la Conf~rence. C'est dire qu'iI I'envisagent comme une continu
ation des conf~rences diplomatiques. 

M. Brai4ford, toutefois, a une conception dilf6rente, et qu'iI d~veloppe d'une 
mani~re tr~ int6ressante').11 veut commencer par conller aux gouvemements Ie droit 
de d6signer les d~l~gu6s, mais iI envisage un d~veloppement ult~rieur,. par lequel 
ce droit sera conll~ aux Parlements d'ap~ un syst~me proportionnel. Dans ce Par
lement international, les divisions ne suivront pas les fronti~res nationales, elles 
s'~tabliront d'ap~ les conceptions politiques et sociales de l'~poque; un groupe 
conservateur se trouvera' a c6t~ de groupes Iib~raux et socialistes, un groupe Iibre
&hangiste sera constitu~ en face d'un groupe protectionniste, etc. 

Mais c'est un son de cloche assez isol6. Les autres auteurs maintiennent 'Ie 
syst~me diplomatique, la representation par les gouvemements. C'est notamment Ie 
cas des auteurs des d~buts de la guerre, qui ne sortent gu~re du cadre de l'Oeuvre 
de Ia Haye'). 

Quant a 1a seconde question, celie de savoir s'iI faut toujours maintenir Ie prin
cipe de l'unanimit6, presque tous les auteurs sont d'accord pour exiger une modi
llcation. Quelques-uns,) veulent maintenir Ie principe de l'unanimit6 pour I'adop
tion d'un projet de convention, mais ils insistent sur la n&essit6 d'accorder l une 
certaine majorit6 qualill~e Ie droit de faire ins~rer les projets vot6s par elle dans 
I' a~ IInal, sous reserve de la ratillcation ult6rieure par les gouvemements. Ainsi 
Ie "f6tiche de l'unanimit6" sera partiellement &art6, Ie liberum lIeto, qui sur Ie 
terrain intemational a condamn6 tant d' efforts l la st~ri1it6, sefa supprim6. Les 
~tats de la minorit6 auront 6videmment Ie droit d'adh6rer ult6rieurement l la con
vention. M. La Fontaine supprime Ie proc6d6 de ratillcation, qui est maintenu par Lange 
et Hull. 

M. Woo!!. qui veut ~tablir une diff~rentaion de la repr6sentation des 6tats, expose, 
d'une maniere tr~ int6ressante, I'importance que joue, au sein des conf6rences 
internationalos, comme p. ex. Ie Congr~ postal, Ie syst~me des comit6s d'6tudes; au 
fond, d'ap~ lui, co syst~me assure aux Grandes Puissances une pr~pond6rance 
notable dans les d6cisions d~lInitives '). 

Un COlISeil ou Comitl exlcutif n'ost pas prevo express6ment par tous les projets. 
Les premiers en date envisagent ce rouage sur la base de l'oeuvre de la Haye, en 
lui conllant surtout la pr~paration des travaux des Con~rences et Ie soin des me-

') A Leogue of Nation, pp. 316 ... ('The Representation of the Nation'). - Comp.1.angI, Representative 
G~vemm .. t In the League, - The International Review, (London), 1919, p. 248 - 52. 

) VoIr notamment Ie Rapport de II Commlslon IV de I'Organisation centrale (Pr6sldent.rappolteur M. 
Lang1!), La Haye, Mara 1917, et .. lui de ta Commllslon correspondanle am6r1caine (Rappolteur M. Hull), 
-The Hague Conferenoe-. - lA Fontaine, Magnisshna Charta. - Otlet, Probltmes intemltionaux de Ia 
guerre, p. 431-32, p~conise un Parlement 1 deux chambres,l'une repr6&entant les gouvemements, I'lutre 
lea unlonaln_onal ... Cp ..... 1 felllOR'WeI, I!saaI aur I'organlsatlon lurldique de Ia Sod6te dOl Nations, 
G ... ~ .. 1917, Madtzy. dans Ie IV. Vol •• Lang1! et ScIUIcIting dan. Ie I. Vol. du RecueU de rapports, pub. 
par l'Org. contrale. 

'I Comm. IV de l'Org. coutro1e (Lang1!), Comm. 111116r1caine (Hull). LG F ... IIJIne el d'au_. 
') International Government, pp. 126-28. 
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lures necessaires d'execution. La plupart maintiennent Ie principe du Conseil ad
ministratif sctuel de la Haye, en donnant Ii chaque puissance un repr6sentant1). La 
Commission Lange de I'Organisation centrale prevoit un Comite permanent de 
quinze membres, dont huit nommes par les Grandes Puissances et sept elus par les 
autres etats"). 

Lli oil prevaut la conception d'une Societe des Nations, Ie Conseil acquiert un rOle 
plus considerable, mais les idees quant Ii sa composition varient encore consid6-
rablement. Hobson et Brailsford semblent etre en faveur d'un conseil compose d'un 
repr6sentant par etat; Ie groupe d'etudes Marburgl) veut donner trois membres aux 
Grandes Puissances, un membre aux autres; au sein du Conseil est form6 un "Mi
nistry" de cinq membres elus par .Ie Conseil, sorte de Comile executif permanent. 
L'idee, au fond, n'a pas ete beaucoup approfondi, excepte par Ie groupe Marburg, 
qui olfre des dispositions detaillees. 

La plupart des projets prevoient expressement un secrltariat peTTTlllnent, soit pour 
les travaux d'une Conference, soit pour I'activite plus generale d'une Societe. 
L'6tude la plus approfondie est presentee par M. Wooif'), qui insiste sur I'interna
tionalisation des intert!ts de nos temps et la necessite d'en coordonner I'administra
tion. M. La Fontaine propose la creation d'un Bureau administratif international, qui 
sera charge de cette tAche. 

Les projets donnent une place tr~ large Ii une Cour de justice internatlonak. 
C'6tait peut·(!tre celie des institutions envisagees Ii laquelle, avant la guerre, on avait 
voue Ie plus grand interet. II y a encore des auteurs qui veulent 5e borner 
Ii certaines ameliorations de la Cour d'arbitrage existante, telle la Commission 
Loder; mais la plupart veulent une veritable Cou.r de justice permanente. Le pro
bl~me au sujet duquel s'etaient engagees les polemiques les plus serieuses, etait 
celui de la composition de la Cour; c'esl sur cet ecueil qu'avait sombre la tents
tive de 1907. 

M. La F01ltai1le presente un projel de convention tr~s detaille, conforme Ii celui 
de la Comission interparlementaire, dont iI avait 6t6 Ie rapporteur en 1914·). II 
veul I'election des juges sur la base de legalite compl~te des etats; i1 en est de 
mc'!me du groupe Marburg et de Paul Otlet. Le Fabian Committee donne une·place 
permanente aux juges nomm6s par les huit Grandes Puissances; sept autres sont 
nomm6s parmi les candidats des autres etats. 

Un Conseil de conciliation forme aUsSi une partie integrante de Ia grande majorile 
des projets. Le Fabian Committee veut conBer la tAche de conciliation au Conseil 
international, dont iI est parle plus haut, et qui est au fond I' Assemblee generale 
de la Ligue, alors que les autres donnent au Conseil de conciliation une place et 
une organisation Ii part. M. Hobson') ne discute pas sa composition. M. La Fon-

') L4 F_, ou.t, ..... Eysingu (Rapport l.tJnge, p. 69). '. 
'l Comp. critique de ... sysI~me dana Rapport de Ja Comm. V. (Loder), p. 97-98, 06. U eo! propoo6 

respectivement 8 et 9 membres. 
'l Draft Convention for Leogue of Natio .... N .... YorI<, 1918. 
') Intemation.ol Government, p. 245, cpo Pari II, passim • 
• ) Mognissima Cborto, pp. 128-43, cpo pi .. haul, p. 5. 
") loternational Government, p. 59-71. 
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taine propose une repr6sentation diff6rentielle des 6tats; tout y sont repr6sent6s, 
mais'le Conseil peut conlier l certains d'entre eox de s'ocx:uper d'un diff6rend 
psrticulier. 1) La Commission Loder recommande Ie syst~me de la Cour d'arbitrage 
de .1a Haye, et Ia c:r6ation de commissions sp6ciales pour les questions d'esp~es. 
M. Lammasch pr6sente un projet d6taill6, qui contient des suggestions fort interes
sautes, notamment par rapport l la question si 6pineuse de la d6signation du pr6· 
sident d'une commission sp6ciale."> Le Groupe Marbarg veut composer Ie Conseil 
d'un membre par 6tat, et lui donne Ie droit d'instiluer des sections, examinant les 
litiges en premier ressort, avec reCours en appel devant Ie Conseil complel.·) M. 
Brailsford donne trois repr6sentants aux Grandes puissances et un aux .autres 6tats; 
des sous·comit6s seront cbarg6s de pr6senter des rapports. ') 

Presque tous ces auteurs donnent au Conseil Ie droit d'appeler un lilige de. 
vant lui. 

II est int6ressant de noler qu'aucun auteur, l ma connaissance, n'a conli6 la 
tiche d'enquete et de conciliation au Conseil ex6cutif, oil serait repr6sent6 un 
nombre restreint de puissances, et qui aurait surtout une tiche politique et admi. 
nistrative. 

C. OBJETS DE LA SOCIi!Ti! DES NATIONS. 

Les oeuvres dont nous avons suivi les efforts avalent pris naissance au cours de 
Ia guerre la plus cmelle et la plus d6vastatrice que connaisse I'histoire. II Etait 
do~c! tout 1 fait naturel que Ie premier objet, pour ne pas dire I'objet unique, de 
I'organisation nouvelle qu'elles visaient, serait celui de prwenir la gaerre, ou en 
t~ns cas d'en entraver et d'en retarder I'explosion. Les noms des organisations 
cr66es - ,pour une paix durable", "to Enforce Peace" - les titres des ouvrages 
- "For the Prevention of Future Wars" etc., - sulfisent pour Ie d6montrer. 
Nons n'avons pas besoin de nous attarder davanlage 1 cet aspect. Mais i1 d6coule 
de co fait une consEquence: la plupart des auteurs et des programmes veulent 
conlier 11'0rganisatioD qu'i1s pr6conisent, une seconde tiche, celie d'iliminer le$ 

causes de la guerre, ou en tous cas de les 6carter autant que possible. 
lis trouvent ces causes dans trois domaines: dans les probl~mes des nationalit6s, 

dans Ie domaine 6conomique, et dans la diplomatie secr~te. Bien des auteurs 
voient aussi dans Iii surenchflre des armements une des causes prhicipales de la 
guerre; ils estiment cn tous cas que cette surenchflre a sErieusement aggrav6 les 
oppositions entre 6tats, dont est sortie la guerre. lis pr6conisent par consEquent Ie 
d6sarmement, ou, en tous cas, Ia r6duction des armements. 

Nous allons briflvement analyser les principales propositions dans ces qua!re 
ordres d'id6es. lei encore, comme dans les projets pour I'organisation ·elle.meme, 
iI faut distinguer entre les idEes primitives, qui n'envisagent pas encore la crEation 
d'une Soci6t6 des Nations tout organis6e, et les projets synth6tiques, visant la cr6a. 

I) Mognlssima Charta, p. 125-27. 
'I DIS V61kenecbl nach dom Krlege, pp. 204-211, cpo 187-203. 
") Drd Convention • • ., p. 32-35. 
A) A Leogue of Ndona, P. 311~13. 
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tion d'une semblable Societ~. A cette derni~re etape Ie point de vue sociologique joue 
un r61e de plus en plus grand chez les auteurs. Ce sera Il Ie dernier objet qui 
retiendra notre attention. 

Les problemes des nationalitls ont etll envisages d'une mani~re tr~s nette dans 
les premiers programmes de paix durable.') L'Organisation centrale formule ses 
propositions l ce sujet dans Ie premier point de son programme. Elles ont form6 
I' objet de rapports de deux Commission,· qui ont reuni leurs conclusions dans 
un seul projet de convention. ") Ce projet accorde les droits suivants aux minori
tlls nationales: egalite civile, politique et religieuse, Iibre usage de leur langue; iI 
pr6conise Ie plebiscite ou d'autres methodes de constatation impartiale en cas de 
transferts de territoires. La garantie de ces droits sera recherchee dans Ie recours 
l une instance judiciaire. Puisque Ie programme de I'organisation centrale ne prll
voit pas expressement I'institution d'une Societll au Ligue des Nations, Ie projet 
ne presente aucun lien organique avec semblable institution. ') 

M. Hobson constate que ce serait une illusion que de croire qu'on pourra creer 
pour Ie monde un etat statique par rapport aux conditions des nationalitlls. 11 
voudrait voir conBer l un conseil international Ie soin de veiller au r~glement 
paciBque des nouvelles questions qui surgiront inevitablement. ') La .Magnissima 
Charta" de M. La Fontaine consacre Ie droit des peuples de disposer d'eux-memes; 
Ie consentement de la population est necessaire pour tout transfert de territoire; 
les droits des minorites sont garantis (pp. 18-19; pp. 21-22); tout con flit l ce 
sujet sera regie par les organismes prevus pour la solution des dilferends. Paul 
Otlet formule des revendications analogues. 6) M. Woof( discute Ie probl~me sans 
formuler des conclusions pr6cises. O) M. Brailsford d6sire voir les droits des mino
ritlls ethniques garantis par convention internationale.') 

Lee probleM economiques ont retenu beaucoup moins I'attention des auteurs. 
Nous BYons vu que Ie programme-minimum de l'Organisation centrale s'est 
borne a exiger la Iiberte commerciale et Ie principe de la "porte ouverte" pour 
les colonies; iI vit dans la concurrence autour des territoires extra-europeens une 
source des oppositions entre etats. Le probl~me est discute par M. Hobson dans 
Ie I ... Vol. du Recueil de Rapports. 11 preconise I'etablissement d'un protectorat 
intemational commun. ") L'americain M. Chadwick y exprime des idees analogues. 
La Commission III de I'Organisation centrale n'. pas publie de rapport, mais 
M. Hull a elabore un rapport tres complet, qui presente des conclusions simi
laires l celie des deux auteurs que je viens de nommer. 

1) Union for Democratic Controil, Anti-Oorlog-Raad, Conseil interparJementalre ec:andlnave . 
• ) Commlooion I (Baron AIIels7aooW) ..... "T .... sterts de territoireo"; Commiooion II (M. HaWdan Kohl) 

sur lea Droita des miDorit6s natiooales. La Haye, resp. septembre et mars 1917. - Le projet common so 
trouve ~r6 dans Ie premier de ces rapports. 

'l Lea probl~m .. sont dlscut6s dans Ie Recaeil de Rapportl de l'Organisation par 1IIIe aerie d' ........ , 
pr6sentan' dea id6es rort int!ressan .... - Comp. aussi I .. rapporta d. Groupe amtric:aln (M.le Prol ....... Hull). 

') Towards International Govemmen~ pp. 112-27. 
'l Probl~ .. intemationaux de 1& pene, pp. 167-71; Conatitution mondiale, pp. 143-49. 
'llntemational Gov .... ment, pp. 26 ... 
'l A League 01 Natio .... p. 97-141. 
'l Comp. Towards International Government, pp. 127-48. 
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Plusieurs auteurs presentent des revendications plus radicales. M. Henri Lambert 
veut la Iibert6 compl~te des 6changes. 1) La Fontaine exprime Ie meme avis"> et 
pr6conise une administration intemationale pour la repartition des mati~res premi~
res. et pour Ie Iibre traBc des mers; des droits d'entr6e ne doivent.avoir qu'un 
caract~re nettement Bscal. 11 veut la porte ouverte aox colonies, et esquisse en meme 
temps un syst~me de tutelle intematio1lll1e pour les populations "mineures", principe 
incompl~tement r6a1is6 par Ie syst~me des mandats de la Soci6t6 des Nations '> 
actuelle. M. Brai/$ford est sceptique quant l la possibilit6 de cr6er d~ l pr6sent 
un syst~me complet de Iibre-6change, et de voir intemationaliser des colonies; maia 
iI demande la "porte ouverte", Ie contrllie international de I'administration coloniale 
et de la repartition des mati~res premieres A). M. Enberge; pr6conise la "porte 
ouverte", Ie droit de tous les peuples l un Iibre d6veloppement 6conomique et une 
repartition des matieres premi~res, sans prevoir des organes de contrOle. ") EnBn 
Ie g6n6ral smuts d6veloppe dans sa brochure, parae l la fin de 1918, la conception 
des "mandats coloniaox" ") en 6tablissant pour les territoires SODS mandat les prin
cipes de 1a Jlbert6. commerciale et de la "porte ouverte" pour tous les membres de 
la Lieue. 

Les graves dangers de la diplomatie secrete pour la paix devaient 6videmment 
retenir I'attention d~ les d6buts de la guerre. L'Union Jor DelTlDcratic Control en 
fait I'objet principal de ses efforts; de meme l'Organisation centrale, et une s6rie 
d'articles dans Ie Recueil de Rapports ') s'occupent du probleme. Une Commission 
sp~ale, presid6e par M. Scherrer- FUllemann, Conseiller nlitional suisse, .: 6tudi6 
Ie probleme, et publi6 un rapport."> Mais aucun de ces travaux ne pr6voit un lien 
~rganique avec une institution intemationale. M. La Fontaine ne va pas plus loin, 
ni M. Otlet. 8) 

Le Fabian Committee, par contra, exige la registration de tout trait6 aupres du 
Grelfe de la Haute Cour Intemationale aBn d'assurer sa publicit6; II pr6voit 6gale
IDFnt une organisation intemationale pour la revision de trait6s devenus inappli
cables. "') Cette proposition positive et pratique a 6t6, on Ie sait, appliqu6e par Ie 
Pacte actoel 

La question des armemeni& a non moins retenu I'attention, mais comme pour 
Ie Pl'Obl~me pr6c6dent iI y a relativement peu de propositions fermes quant l un 
lien organique avec une Soci6t6 des Nations fortement outil16e. On ne trouve pas 
non plus des projets d6taill6s pour une mise en oeuvre des revendications. 

La plupart des programmes demandent non seulement une limitation, mais une 

') Recuel1 'de Rapports, I, pp. I as-64 • 
• ) Magnissiml Charta, pp. 24 ... 
') I. c. p. 19-22, 26-2S. Pour lea Id6 .. analognee d. Paul Otlet, compo ... 4eux II .... cit6s plul hlut • 
• ) A League of Nadon., pp. 257-92. 
') "Oer V6lkerbund", pp. IOS~22 et 154-5 • 
• ) "The l.eagIle of Nationsu t pp. 19-23. 
') Vol. II, III et IV. - Voir .0tBmmout I .. ardclea d. B ..... ",;,., ~ et Koht, et surtout celul 4. Mym 

(Vol. Ill) qui do ... un. document&do. compl~. 
') Comm. IX, La Haye, 1917 • 
• ) Magnissiml Charta, pp. 3~33; Cousdtudo. mondiale, pp. 161-62. 
'0) I.ternational Government, pp. 249-52; cpo Woolf. dans Ie memo ouvrage, pp. 13-19. 
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riduction radicale des armements; it suffit de renvoyer aux programmes citt!s plus 
baut. L' Union for Democratic Control insiste particuli~rement sur I't!limination des 
inter!ts prives dans la fabrication des armes et munitions. Elle prt!conise un mono
pole de l'Etat; il en est de m!me de plusieurs autres programmes ou auteurs. 

Dans Ie Recueil de Rapports de I'Organisation centrale, nous trouvons plusieurs 
ouvrages d'un baut intt!r!t, tel I'article de I'ancien ministre des Pays-Bas, M. de 
Beaufort, qui preconise une limitation conventionelle des budgets militaires, en tous 
cas pour ce qui conceme Ie personnel des forces armt!es des t!tats, et celui de M. 
Broda, qui propose d'abord un arret, puis une rt!duction progressive des arme
ments. 1) 

La Commission VII (Prt!sident rapporteur Ie Gt!nt!ral de Meester)"> formule des 
conclusions analogues. D'apr~s elle un syst~me bast! sur I'ensemble des dt!penses 
pour des buts de guerre n'aurait pas besoin d'!tre complt!tt! par un contr61e inter
national, t!tant donnt! Ie controle parlementaire des budgets. La Fontaine et Ot/et 
preconisent Ie desarmement complet, en reduisant les forces de chaque t!tat 1 des 
forces polici~res. Erzberger propose Ie meme principe pour la rt!duction des arme
ments. 

M. Brailsford discute la question, notamment par rapport aux armements navals. 
sans formuler des conclusions tr~ prt!cises."> Le Gt!nt!ral Smuts prt!sente peut-etre 
la discussion la plus approfondie. quoique tr~ sommaire, des solutions possibles du 
probl~me, en I'envisageant expressement au point de vue de la Ligue 1 creer. ') 
II formule quatre propositions pratiques: Abolition du service miJitaire universel 
et obligatoire; la limitation des armements sous Ie contr61e du Conseit de la Ligue; 
Ie monopole pour les t!tats de la fabrication des armements; un dt!sarmement pour 
ainsi dire complet aux colonies et dans les nouveaux t!tats 1 crt!er en Europe. 

II n'y a aucun de ces auteurs qui con~ivent la possibiJitt! d'une rt!duction des 
armements comme une mesure isolt!e. qui puisse se faire sur la base du maintien 
de I'ancien principe anarchique des relations entre les t!tats. C'est Ie sentimevt 
nouveau d'une autre st!curitt!, rt!alist!e i I'aide de la Socit!te des Nations l instituer, 
qui am~nera les peuples l laisser tomber les armes. Ce n'est pas Ii une idee nou
velle, surgie seulement au cours de la guerre; elle avait ett! pr!cht!e par les 'paci
Bstes, et elle. faisait partie integrante de leur doctrine. Personne ne I'a dt!veloppt!e 
avec plus de force que Ie Dr. AI/red H. Fried avant et pendant la guerre. I) Fried 
a peut-etre trop insistt! sur la force pour ainsi dire automatique de 1'6volution so
ciale; it est smen6 i quelque peu diminuer I'importance des nouvelles institutions 1 

creer. 
Le point de llue sociclogique auquel se place Fried devient de plus en plus celui 

des ap6tres de Ia Socit!t6 des Nations au cours de Is guerre. C'est peut·elre 
la contribution la plus importaDte au deba!, surtout de la part des auteurs angtai •• 

') Vol. III. pp. 173-112 eI pp. 193-20, Comp. IJticleo por d'.u,"", .ateara dans I .. Vol. II eI IV. 
"I Rappurt, "La IimllatioD Internationale des annements", La Haye, Novembre 1917. 
"I "A League of Nodona". pp. 197 sa: "On Sea·P..,.,.'. 
') "The League or Nodoo .... pp. 49-57, eI pp. 22-26. 
I) Articles aombreux dans Ja "Friedenswarl:e". et dana 1a presse quotidiennej expoa6 complet de • doco

trine: "Europiischo WiederbenteUung". ZOrich 1915. 
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Hobson se place d6jll co point de we, mais notamment M..WooU') insiste, avec 
force d'illnstrations suggestives tir6es de I'histoire du I 9" si~c1e, sur les tendances 
vers I'internationalisme et vers une administration commune des inUrlts C01ll11UUlS 

de.I'humanil6. Chez Ie G6n6ra1 Smuts, co sont les exp6riences faites au cours du 
d6veloppement des rapports entre la m6tropole et les autres membres de I'Empire 
britanniqne qui d6terminent son point de vue. II pr6sente une application consciente 
de cos exp6riences au probleme de Is cr6ation de Ia nouvelle Ligue. ") 

II est tout naturel que les deux organisateurs de la coop6ration entre les associa
tions inlernationales volontaires, Lti Fonlainll et Otlet, d6veloppent des consid6rations 
essentiellement identiques. ") 

Ainsi Ie probl~me de Ia Social des Nations se pose essentiellement comme un 
probl~me d'ordre sociaL·La Soci6t6 repr6sentera une 6tape nouvelle de 1'6volu
tion de l'humanit6.·) L'aspect juridique qUI avait plus ou moins domin6 Ie 
mouvement paci6sle avant Ia guerre, qui avait pr6valu encore chez les inter
nstionatistes au d6but de la guerre, et qui pr6vaut si fortement dans les programmes 
fran~s, ne devi!'nt qu'un 616ment de Ia conception g6n6ra1e. II ne s'agit plus 
exclusivement de creer une organisation pour pr6venir la guerre; la question se 
pose de trouver les formes d'une organisation internationale qui, tout en se basant 
sur I'exsistence et l'utilit6 de nations ind6pendantes, reconnait l'inUrdtpllndana de 
leurs interet&, et veut trouver pour Ie d6veloppement de ces interets communs les 
formes voulues. C'est en favorisant les interets communs que la Soci6t6 des Na
tions deviendra de plus en plus forte, qu'elle sera de plus en plus l memo d'6limi
ner tant les motifs des guerres entre nations que les guerres elles-memes. Parce 
qu'elle aura une action constante sur la vie et la politique des 6tats, elle sera 
Capable, au besoin, d'imposer son autorit6 pour Ia solution des conBits..) 

I) ~oaaI Govermnent, Part II. 
'I The League 01 Nations, pp. 9, 29-30. 
'I MagnissIma Ch ...... pp. 75-87; Probl~mos intemationawr, pp. 172-308; CoosIitudon mondiale, pp. 

107-21, 170-75 .... 
'I Comp. Ie d6veloppement de cos i_ daDa 1'1_ del.mrgr, Hisioire de l'IDtemationllisme,l. 

(PnbL de 1'1_ Nobel, IV; Kristiania 1919). 
"I Smut., League p. 8: "II is Dot ouftlcient lor the League merely to be • aoat 01 dena· "" IIIIIdIbrIJ, cal

led in in very grave emerpucios when the .,- 01 wor .ppears; if it is to last, it muat be much more. It 
muat become part and pan:eJ 01 Ibe common international IiIe 01 States, it muat be an ...... visible, 
JMng, working organ 01 the polity 01 civilisatiOD. It muat lanction ao strongly in Ibe ordinary peaceIaI inte .. 
eoarae 01 Statea that it -os lnislatlble in their disputes; ilB peace aedvity muat be Ibe Ionndation and 
parantee 01 its war power". 



L'ELABORATION DU PACTE 
(- THE MAKING OP THE COVENANT -) 

PAR 
GEORGES SCELLE 

Le statut de la Soci6t6 ou de la Ligue des Nations a 6t6 ofllciellement 61abor6 
II Paris par une Commission de la Conf6rence de la paix au cours de deux s6ries 
de r6unions qui se sont tenues III'h6tel Crillon, d'abord du 3 au 13 P6vrier 1919, 
ensuite du 22 Mars au 28 Avril. La premi~re s6rie de conf6rences peut etre con
sid6r6e comme fondamentale; la seconde fut employ6e II la revision et II la r6dac
tion du texte d61lnitif ainsi qu'A la discussion d'importants amendements. 

II ne faudrait pas se Ilgurer que 1a Commission de I'HOtel Crillon ait abord6 
Ie probl~me ex abrupto, qU'elle se trouvAt devant une table rase et en situation de 

construire de toutes pi~ces 1a constitution internationale de la Soci6t6 des peuples. 
La Commission de Crillon eut surtout un rOle de mise en oeuvre. La conception 
fondamentale de I'institution nouvelle, les 616ments essentiels de son organisation 
6taient arret6s d61lnitivement avant qu'elle se mit au travail. Son rOle ne fut pour
tant pas sans importance. Elle eut II r6soudre de graves difHcult6s, en ce qui con
cerne la r6daction des textes, et la discussion de certaines dispositions d' application 
mena~a II plusieurs reprises de renverser tout 1'6diHce. 

Avant donc de se pr60ccuper de ses d6lib6rations, iI importe d'en d6terminer Ie 
point de d6part et de savoir quels r6sultats svaient 6t6 atteints avant les n6gocia
tions de Paix de Paris. Comme on I'a fort bien dit (I) 1'61aboration du pacte a pass&! 
par trois phases: la phase non ofHcielle de gestation au pr6-conf6rentielle; la pre
miere phase de d6lib6rations, avant Ie d6part de M. Wilson pour l'Am6rique, Ie 
14 P6vrier; et enHn la seconde phase des d6lib6rations de Crillon, lorsque leP4"6-
sident eut pris conscience de I'opposition que rencontrait, dans son propre pays, 
Ie projet de Pacte 61abor6 II Paris, et qu'on eut d6cid6 d'incorporer dans Ie Paete 
d6finitif certaines concessions destin6es II satisfaire, on l'esp6rait du moins, les 
adversaires de Is conception adopt6e. 

L'histoire de ces n6gociatiotlS est donc avant tout celie d'une 6volution d'id6es. 
C'est III ce qui en fait l'int6ret. 8eaucoup plus que les marchandages successifs 
auxquels devait donner lieu, comme toute n6gociation politique, 1'6tablissement de 
rapports nouveaux entre les Etats membres de la Ligue: beaucoup plus que les 
discussions successives sur les d6tails d'organisation et les combinaiSOns diverses 
que put sugg6rer l'ing6niosit6 de tel au tel membre de la Commission, - c'est I. 
naissance des conceptions fondamentales d'une association g6n6rale des peuples en 
vue du maintien de la paix, c'est Is lutte des principes philosophiques et moraux, 

I) David Hunter Miller, dans "What reatly happened at Paris". London 1921. 



L'SLABORATION DU PACTS 63 

humanitaires m6me, avec les th60ries juridiques d'une part, et les pr60ccupations 
d'on!J:e diplomatique de I'autre qui valent d'6tre 6tueli6es et mises en lumi~re. Les 
institutions humaines tirent leur vitalit6 et leur duree de la valeur des fondements 
ideologiques sur lesquels elles reposent, bien plus que des' 6chafaudages constitu
tionilels dont on pretend les 6tayer. Si savamrnent agencEs que puissent I!tre les 
rouages d'un organisme politique, ils ne lui assureront pas I'existence si d~ I'origine 
son fonctionnement se trouve faass6 par les contradictions ou I'insufflsance de son 
principe d'action: iI p6riclitera, 1 moins qu'iI n'6volue. 

LE PROBLEME FONDAMENT.AL D'UNE S·OCII!T£. 
D'ETATS. L'£'QUIVOQUE ORIGINAIRE. 

On donne quelquefois la Soci6t6 des Nations comme une cr6ation de I'esprit du 
Pr6sident Wilson. La v6rite est diff6rente. II n'est pas douteox que M. Wilson 
n'ait 6t6 1 Paris Ie principal protagoniste de l'id6e; qu'i1 n'ait fait de son adoption et 
de sa mise en oeuvre une question de volont6 et de succ~ personnels; qu'i1 n'ait 
consid6re la creation de la Ligue CC]mme 1'61ement principal des trait6s de Paix et 
la garantie essentielle de leur permanence. En ce sens la Ligue a bien 6t6, comme 
on I'a elit, la fille ain6e de M. Wilson. Mais d'une part iI est d'6vidence que l'id6e 
d'unf\ Soci6t6 de Nations comme garantie de la paix n'est pas une idee originale et 
exclusive du PrEsident; d'autre part la Ligue telle qu'elle a 6t6 conQue combine 
avec les id6es wilsonniennes les conceptions d'autres hommes d'Etat. Le rale de 
M. Wilson dans I'elaboration du Pacte reste Ie rale pr6dominant, mais iI n'est point 
exelusif. 

II serait invraisemblable que I'idee d'une Societ6 de nations fOot sortie tlu cer
veau de M. Wilson comme Minerve tout armee du cerveau de Jupiter. Un homme 
d'Etat, ml!me genial, ne fait d'ordinaire que traduire et mettre en oeavre les aspira
tions et les besoins de I'epoque et du monde oll. iI. se trouve appele 1 diriger des 
hommes. Son rale est de les comprendre avec exactitude et de les realiser avec volont6. 
M. Wilson fut un grand homme d'Etat par ee qu'i1 a compris que I'heure avait 
sonne d'une r6volution dans les rapports internationaux et qu'i1 employa son energie 
exceptionelle 1 forger I'instrument de celie revolution, c'est-l-dire 1 construire la 
Ligue. Mais I'idee d'une Soci6t6 internationale ayant pour but de soumettre • une 
autorit6 commime des soci6t6s demeurees jusque 11 independantes et souveraines, 
et par I. de substituer au recours 1 la force pour Ie reglement des conflits Ie 
proc6d6 des solutions paciflques, m6diatrices, arbitrales ou juridictionnelles, est 
vieille comme Ie Monde. Elle est nee de cette constatation d'exp6rience que les 
r6sultats de la guerre et de la victoire sont essentiellement precaires et sujets • 
toutes les fluctuations de la balance des forces et de 1'6quilibre politiqu~. Les hor
reurs de la guerre et son inutilit6 finale entralnent cette conclusion logique que, 
entre les peuples, comme entre les collectivit6s internes et les individus dans I'Etat, 
la s6curit6 et 1'6galit6 de droit ne \leuvent litre obtenues que par la constitution 
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d'une organisation sociale analogue'l celie des Etats ou des 16d6rations d'EtalS, ou 
tout au moins s'en rapprochant dans ses grandes Iignes. 

On peut d6jl voir I'embryon de celte id6e dans les Iigues et amphictyonies" 
grecques qui n'6taient que des essais de groupement de cit6s ind6pendantes. La 
Paix romaine repr6sente aux antipodes un essai de monarchie universelle. C'est 
entre ces deux p6les: I'association Iibre sur Ie pied de 1'6galit6, l'h6g6monie autori
taire d'une grande Puissance, qu'ont oscill6 de tous temps les diverses conceptions 
de soci6t6s de peuples. Elles se sont produites surtout aux 6poques troubl6es qui 
ont suivi les grandes guerres. Ainsi les essais de reconstitution de I'Empire romain 
de Charlemagne ou des empereurs allemands en r6action conlre les ,bus de la 
160dalit6; la soci6t6 chr6tienne des Etats pour lulter contre la puissance oltomane; 
Ie grand dessein atlribu6 l Henri IV et l Sully apr~ la p6riode troubille des guerres 
de religion et des lultes europ6ennes du 16 ~me si"le; Ie plan de paix perp6tuelle 
de l'Abb6 de St. Pierre en 1713, au moment de Congr~ d'Utrecht; les conceptions 
de Bentham; celles de Kant au moment de la R6volution fran~aise; la tentative 
d'h6g6monie de la Ste Alliance imm6diatement apr~ la grande tourmente napol60n
nienne; les r6veries utopistes de Napol60n II, au moment de la 1I0raison des natio
nalit6s, etc, etc ...• : 

L'id6e qui est de tous les temps et de tous les pays, prend ainsi une intensit6 
particuli~re lorsque I'opinion publique aper~oit plus neltement les p6rils de I'anar
chie 011 se d6bat la soci6t6 de lait des Etats et touche du doigt de n6ant des mil
thodes traditionnelles de la diplomatie pour y apporter un rem~de. II 6tait done 
naturel de voir l'id6e d'une soci6t6 des Nations s'imposer l nouveau pendant la 
Grande Guerre, comme un ultime proc6d6 pour 6viter Ie retour d'un pareil cata
clysme. La reviviscence des antiques sp6culations paciftstes 6tait d'autant plus fatale 
que la guerre de 1914-1918 peut etre consid6r6e comme la premi~re des guerres 
universelles et qu'elle d6montrait par son universalit6 mi!me la solidarit6 qui unit 
aujourd 'hui tous les pays du monde. D6sormais iI apparaissait comme 6vident que 
toute nouvelle" guerre serait 6galement universelle ou quasi universelle, qu'elle 
affecterait toutes les Nations du Monde, de meme que toutes les Nations du Monde 
se trouvent 1i6es en temps de paix par des rapports de solidarit6 plus ou ".IIIoins 
6troits. On en pouvait d6duire logiquement que non seulement l'Europe, mais tous 
les EtalS actuellement existants 6taient mllrs pour une organisation sociale. D'aulre 
part on pouvait 6galement pr6voir qu'un nouveau cataclysme, si on ne parvenait 
pas l 1'6viter, pr6senterait une intensit6 plus grande encore que Ie pr6c6dent et 
produirait des effets plus !erribles; que les ruines s'accumuleraient; que les rela
tions 6conomiques seraient boulevers6es; que Ie monde entier serait "bolchevis6"; 
en un mot que I'anarchie de la soci6t6 internationale se communiquerait aux diver
ses soci6t6s nationales et que la civilisation dite occidentale sombrerait vraisemblale
ment dans la tourmente. Enlln les Nations victorieuses s'apercevaient d6jl, - bien 
que celte v6rit6 fIlt beaucoup moins 6vidente qu'elle De I'est aujourd'hui, - que la 
victoire par elles si ch~rement achetlle ne"payerait" pas, c'est-l-dire que ses pro
IIts et ses avantages resteraient de beaucoup inl6rieurs au cout de la guerre et lUX 

saeriBces laits pour la gagner. Ces trois ordres de consid6rations paraissent ample-



L'ELABORATION DU PACTE 

ment suffisants /I d6montrer Ja n6cessit6 logique, d'une organisation iniernationale 
destin6e /I prllvenir Ie retour de la guerre. 

, Mais s'i1 6tait naturel que I'opinion publique s'6prlt /I nouveau de la conception 
d'une soci6t6 internationale, iI est plus singulier que les gouvernements aient 616 
lIn~ement /I peu pres unanimes /I vouloir la cr6er. Toute- soci6t6 internationale en 
eftet est appel6e, si elle se d6veloppe, /I restreindre la souverainet6 des Etats, 
I'arbitraire des gouvernements et l'irresponsabilit6 des diplomaties. Le principe 
meme d'une soci6t6 internationale aura donc n6cessairement contre lui I'opposition 
de tous les d6positaires de l'autorit6 en matil:re internationale. Que cette opposition 
ait pu litre vaincue, cela s'explique d'abord puce qu'/I I'heure actuelle Ie progres 
des institutions d6mocratiques soumet les Gouvernements /I la puissance de I'opi
nion; ensuite puce qu'i1 s'est trouv6 des hommes d'Etat d'un esprit assez g6n6-
reuz, notamment Mr. Wilson, pour comprendre l'int6ret des peuples et engager /I 
fond en ce sens leur volont6 politique; enHn, parce que la conception g6n6rale de 
la soci6t6 de nations que I'on adopta d~ I'abord sembla se concilier /lia fois avec 
la souveraineI6 dll\! Etats et avec Ie d6sir d'h6g6monie des grandes Puissances de 
I'Entente. 

L'61aboration du Pacte repose en fait sur un malentendu originaire. Nous I'avons 
dit toutes les conceptions anciennes ou modernes de Soci6t6 des Nations adop
tent I'une ou I'autre de deux m6thodes oppos6es: I'une qui pr6tend maintenir Ie, 
dogme fondamental et traditionnel de la souverainet6 des Etats; I'autre qui fait 
bon march6 de cette souverainet6 et consid~re qu'aucune soci6t6 ne peut etre 6tablie 
san$ la cr6ation d'une autorit6 sociale sup6rieure aux sujets de Droit qu'elle r6gi! 
et capable de lui imposer sa volont6 au besoin par la force. Hiltons nous d'ajouter 
que cette seconde th60rie qui veut bitir la Soci6t6 des peuples sur Ie modl:le de 
toutes les soci6t6s politiques existantes n'implique point n6cessairement la primaut6 
d'un 6tat (monarchie universelle), ou de quelques uns (oligarchie d'Etats; pentarchie, 
etc. .• ). On peut concevoir une Soci6t6 internationale ayant /I sa base autre chose 
que des Etats. Th60riquement, elle pourrait reposer sur des groupements humains 
dilf6rents: nationalit6s, classes sociales, syndicats de m6tiers, corporations, etc. .. 
abstraction faite des frontil:res. Mais cette forme d'internationalisme qui est peut 
eire celie de I'avenir, et dont on peut .' l'lteure actuelle voir I'embryon dans 
la Conf6rence internationale du Travail, n'est pas pratiquement utilisable pour 
construire actuellement une soci6t6 internationale., Le fait 616mentaire primordial 
/I I'heure actuelle c'est Ie groupement 6tatique. La vie sociale est bas6e sur la for
me Etat et par cons6quent Ja soci6t6 internationale ne peut etre pour Ie moment 
qu'une Soci6t6 d'Etats. Le probl~me qu'i1 s'agit de r6soudre est Ie probl~me de la 
constitution d'une Soci6t6 d'Etats. C'est donc, qu'on Ie veuille ou non, un probl~me 
de f6d6ralisme, mais ce peut etre un probll:me de fed6ralisme d6mocratique et 
6galitaire. 

La notion de souverainet6 telle que la con~oit Ie droit international traditionnel, 
paralt incompatible avec la notion de soci6t6 politique. "Souverainet6" n'implique 
qu'une soumission tout au plus volontaire au Droit, et .. Soci6t6" impJique soumis

La Socl6t6 du Hado .... I 
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sion necessaire ou obligatoire 1 la r~gle de droit, l la juridiction, l'une et I'autre 
~ventuellement garanties par la sanction. 

Les partisans de la th~orie classique de la "Souverainet6 ne paraissent pas conce
voir cette antinomie irr~ductible entre la notion de sujet de droit et celie de souve
rain. D~ lors que I'on est dans I'obligation de subir I'application d'une r~gle de 
droit ~Iabor~e, on n'est plus souverain. Et si I'on adopte la th~orie de l'unanimit6 
ou du liberum veto iI n'y a plus en r~a1it~ aucune activit~ sociale elftcace. 

En outre les tenants de l'id6e de souverainet6, et par suite de l'id6e d'6gaIit6, 
ne paraissent point se douter de l'impossibilit6 l laquelle conduit celie notion 
d'~galit6 lorsqu'elle aboutit A mettre pratiquement en balance un Etat minuscule 
et une grande Puissance: Ie Lichtenstein par exemple ou Ie Honduras, et la Grande 
Bretagne ou les Etats-Unis. La seule 6gaIit6 qui soit due aux groupements humains, 
comme elle est due aux individus membres d'une soci6t6 politique, c'est I' egalitt 
de droit, c'est dire 1'6gaIit6 devant la loi et la facult6 de faire respecter et recon
naltre Iibrement en justice les droits subjectifs. Mais celie 6gaIit6 de droit suppose 
la soci6t6 realisee. Lorsqu'iI s'agit du droit constitutionnel, c'est-l·dire de 18 for
mation et du gouvemement de la soci6t6, 1'6gaIit6 abstraite devient une absurdit6 
et en marne temps une injustice. Une asburdit6 car iI est invraisemblable que l'Etat 
puissant, riche, peupl6, se borne l jouer un rOle 6quivalent II celui d'un Etat d6bile 
et minuscule; injuste car la premi~re r6gle de justice sociale devrait consister .. 
donner l chaque membre de la Soci6t6 un rOle correspondant l l'utiIit6 sociale qu'iI 
repr6sente. Au surplus dans toutes les soci~t6s politiques ce sont les forces soci4les 
qui forment la base de la repr6sentation et mesurent la distribution du pouvoir 
politique. II se peut que la lettre de la constitution voile ce r6sultat, qu'eUe lui 
semble marne contraire, mais alors c'est qu'il y a d6sharmonie entre 1'6tat social 
et celie constitution. La v~ritable 6galit6 c'est une proportionnalit6. II faut bien 
prendre les 61~ments de l'organisation sociale Il ob ils se trouvent, aUer chercher 
la force, la richesse, l'intelligence dans les classes sociales ob elles r6sident et 
proportionner leur influence aux pouvoirs r6els dont elles disposent. La seule 
chose que l'on puisse ~riger c'est l'~gale puissance des pouvoirs juridiques sociale-
ment reconnus. . , 

II en est fatalement de marne dans une soci6t6 d'Etats. Si l'on veut que celie 
soci6t6 dure, agisse, prosp~re, iI faut lui donner des 61~ments de dur6e, d'action 
et de prosp6rit6, c'est-A-dire proportionner I'influence des diff6rents Etats qui Is 
composent aux 61~ments de vitalit6, de force, de civilisation qu'its apporteront 
dans la soci6t6. II est vain de dire que Ie Guat6mal&, Ie Br6sil, la Russie doivent atre 
consid6r6s juridiquement comme des entit6s 6gales entre eUes dans la Soci6t6 des 
Nations. II n'en sera en fait jamais ainsi. Ce qu'il faut, c'est qu'its aient des 
possibilit6s 6gales de faire valoir leurs droits dans la soch!t6 constitu6e. Mais 
pour la constitution de celie soci~t6 et ult~rieurementpour sa direction, il faut 
qu'ils disposent d'une influence proportionnelle .. leur valeur sociale respective. 
Sans doute un dosage math6matique est-il absolument chim~rique et ne saurait-il 
atre tent6. II ne peut s'agir ~videmment que d'une approximation, qui, par Ie jeu 
des rapports sociaUl[ se r~a1iser. et se modifier. continueUement. Mais iI est anti-
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scientiflque et anti-juridique de poser en ~gle I'egalite souveraine des Etats puis
qu'eUe est dementie par les faits et ne peut par consequent engendrer que la confu
sion, I'erreur et Ie conHiL 

Lors donc que I'on proclame que Ia Societe des Nations ne touche en rien ala 
souverainete· des Etats, on etablit a dessein une equivoque destinee a rassurer les 
craintes des petits contre les entreprises des grands. C'est cette equivoque qui est 
a la base des negociations qui ont abouti a la confection du pacte, et qui fausse 
encore Ie jeu de la Societe· des Nations. On peut admettre cependant qu'elle etait 
n6cessaire pour faire accepter Ie Pacte aux prejuges nationaux et II la prudence 
d'ailleurs legitime des gouvernements. 

Une seconde alternative s'offre II I'esprit de ceux qui pretendent instaurer une 
societe de Nations: c'es! ceUe de savoir si elle sera ou non con~ue comme un 
organi4;me per11lllnent et politique, ou si I'on se 60rnera II une association provisoire, 
realis6e par un simple traite. Au premier cas I'alienation de souverainete est beau
coup pins considerable et it faut prevoir des organismes sociaux; au second cas Ie 
caract~re passager et transitoire de I'institution apaise les scrupules et les craintes. 
Telle qu'elle lut conl;ue, la S. D. N. se rapproche beaucoup plus de ce second type que 
du premier. Mais sons cette forme rudimentaire, on ne devrait meme pins parler 
de "Societe", en tout cas de societe politique. Une Societe politique a des buts 
sinon universels, au moins multiples; elle vise II la satisfaction non seulement du 
besoin de paix et de justice des peuples, mais de I'ensemble des besoins sociaux 
qui nessent de leurs rapports constants. Au contraire un simple traite en vue du 
maintien de la paix est limite dans son objet et poursuit necessairement des buts 
particuliers aux gouvernements qui en sont signataires. Ce n~est pas la paix d'une 
f~on generale, n'importe quelle paix, qu'its envisagent, c'est Ie maintien d'une 
paix d6terminee, de la paix telle que la conl;oivent les signataires. L 'h6gemonie 
fatale, disons meme necessaire, des grandes Puissances, se trouvera done beaucoup 
plus accentuee dans un traite ou une alliance, remarquons Ie en passant, que dans 
la constitution d'une veritable societe. La formule de la Societe est une formule 
organique; la lormule du traite est une formule politique. 

Ce n'est done pas indifftlrement, ainsi qu'on I'a dit, que I'on peut employer les 
deux termes: Ligue (league) ou Societ6 (society). On a pretendu que Ie mot anglais 
"league" traduisait exactement I'idee du mot franl;ais "societe". C'est une inex
actitude. Le vocable "league" implique une idee en quelque degre active, si non 
offensive, Ie desir d'atteindre un certain but et de !aire triompher un certain plan, telle 
I'americaine "League to enforce peace". La league peut au maximum etre consid6-
ree comme 1'6quivalent d'une association, mais elle reste bien au-dessous d'une 
Societe politique qui en anglais exigerait Ie vocable " Commonwealth". Le mot fran-
9ais "Societe", en droit prive, n'a peut eire pas un sens aussi elargi, mais d~ 
qu'on passe sur Ie terrain du droit public, comme c'est Ie cas avec la Societe des 
Nations, it s'ecarte beaucoup du mot" League", de telle sorte qu'on ne peut II 
aucun degre Ie considerer comme en etant I'equivalent. En realite I'expression 
"League of Nations" correspond II ce que lut la premi~re conception anglo-saxonne 
de I'institution nouvelle qu'it s'agissait de creer: une alliance politique dans Ie but 

5" 
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de maintenir la Paix par I'action combin6e d'un certain nombre de Puissances et 
sp6cialement des grandes Puissances; et Ie mot "Soci6t6 des Nations" correspond 
au contraire II l'id6al que se faisaient les fran~ais de I'institution nouvelle, id6al 
dont Ie Covenant s'est rapproch6 dans sa derni~re forme et dont se rapproche 
chaque jour davantage l'Organisme de Gen~ve: une soci6t6 politique permanente, 
munie d'organes se partageant les fonctions publiques essentielles et tendant par 
cons6quent vers une certaine forme 16d6rative, c'est-II-dire vers la constitution d'un 
super-Etat. Ainsi au point d'arriv6e on mesurera toute la dilf6rence entre les deux 
vocables. Ce point acquis nous emploierons cependant I'un 9U I'autre indilf6rem
ment, pour nous conformer II la coutume. 

Ces consid6rations g6n6rales permettront, croyons nous, d'appr6cier Ie travail 
fondamental qui s'est fait dans les esprits des promoteurs de la Soci6t6 et de la 
Commission de CriIIon. Nous verrons de quelle conception originaire on est parti 
et II queUe construction on est finalement arriv6. Au point d'arriv6e on se trouve 
en pr6sence d'une conception finale assez biltarde parce qu'elle est un compromis 
double: compromis d'une part entre la th60rie traditionelle et anarchique de la 
souverainet6 absolue de I'Etat et la th60rie constitutionnelle et constructive de la 
proportionnalit6 dans I'infiuence politique; - compromis d'autre part entre la con
ception de I'alliance et la conception du super-Etat ou du commonwealth universel. 
L'institution nouvelle a 6t6 donn6e comme un trait6 r6alisant une simple association, 
et elle a pris cependant corps peu /I peu, comme une soci6t6 politique bas6e sur un 
v6ritable contrat social. Elle a fait profession de respecter Ie droit international 
traditionnel et la notion de souverainet6, de garantir 1'6galit6 des Etats, et elle a 
en fait consacr6 1'h6g6monie de·certains Etats, et jet6 les londements d'une autorit6 
internationale n6cessaire. C'est de cette antinomie fondamentale que vient certain&
ment I'impuissance actuelle de la S. D. N. Les grands Etats n'osent ni assumer 
ouvertement leur role, ni renoncer 11 Ie jouer. lis ont crU I. S. D. N. comme un 
instrument d'action, mais comme i1s n'y rencontrent point la docilit6 qu'i1s 
esp6raient, i1s poursuivent en dehors d'elle leurs buts politiques. Les petits Etats, 
imbus de la fausse conception d'une 6gale souverainet6, croyaient trouver dans la 
S. D. N. un alfranchissement imm6diat. lis ne lui accordent point I. C(;lIIIance 
qu'elle m6riterait. 

II 

LE DEVELOPPEMENT DE LA CONCEPTION 
WILSONNIENNE. 

I.e Pr6sident Wilson lut Ie premier parmi lea hommes d'Etat /I consid6rer que la 
.. grande paix" devrait reposer sur des principes d6termin6s, IICCI!jlt6s et garantis 
par une Entente g6n6rale et comportant une certaine organisation destin6e II assurer 
I'application de ces principes et /I rendre par III la pail: durable. Cette conception 
d'un .. Pacte" ou .. Covenant" est, dans I'esprit de M. Wilson, ant6rieure II l'entr6e 
des Etats-Unis dans la guerre, et sans nul doute II I. guerre ell&-mi!me. Dans un 
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discours prononc:6 au Con~ scientillque pan-am6ricain dl! Washington, Ie 6 Janvier 
1916; iI exhortait les Etats am6ricains "l s'unir pour se garantir I'un I'autre l'ind6-
pendance politique et l'int6grit6 territoriale absolues" (uniting in guaranteeing 
to e.t!ch other absolute political independence anei. territorial integrity). Ce sont absolu
ment les memes expressions que I'on retrouve dans Ie premier projet de pacte 0111-
ciellement 61abore l Paris par Ie Pr6sident et c'est l'id6e londamentale du lameux ar
ticle 10 du Pacte d6f1nitif. Nous nous trouvons Il en pr6sence de l'id6e Wilsonnienne 
centrale: une union, une garantie positive et solidaire de l'ind6pendance et du 
territoire, tel est Ie pOint de d6part de la Ligue dans laquelle Ie President Wilson 
pense englober d'abord tous les Etats d'Am6rique, puis IInalement tous les Etats 
du Monde. L'obligation est pour lui avant tout une obligation morale: Ie respect 
de la Iibert6 d'autrui; obligation individuelle 9ue Ie pacte politique a pour bU,t 
d'amener 6ventuellement l ellet si elle 6tait m6connue; obligation incombant sp6-
cialement aus Etats forts, en particulier aux Etata-Unis. Dans I'esprlt du Pr6sident 
cette conception n'est qu'un 61argissement de la doctrine de Monro!! et elle n'est 
point contraire lla doctrine de Washington qui prohibe la conclusion des .. entangling 
alliances", car iI s'agit Il d'un pacte glnlTol qui ne poursuit' aucun but politique 
particalier et qui par cons6quent ne peut entrainer un £tat dans des complications 
inattendues. ' 

A cette id6e m~re viennent d'aiIleurs s'en ajouter quelques autres que noU!i 
retrouverons dans Ie pacte d6l1nitif: a savoir qUI! I'acc~s au ·Covenant" n'appartient 
qu'a~ nations se gouvernant Iibrement (noter la correspondance avec la refus de 
reconnaltre Ie Gouvemement du G6neral Huerta au Mexique; refus de traiter avec 
Ie .Gouvemement imperial allemand) droit des peuples l disposer de.soi (d6claration 
des droits de Virginie); egalite de droit des Etats, etc ... Ces diverses nations qui 
sont comme les articles principaux du credo de la philosophie politico-religieuse 
angllHlIXonne et plus sp6cialement am6ricaine se retrouveront l la base de, la con
ception du pacte des Nations. 

Pendant la guerre Ie Pr6sident Wilson ne perd pas de vue ces pierres d'angle 
de tout 1'6dillce de la pm '). Alors que l'Amerique est encore neutre parce 
qu'aucune egression contre ses droits n'a 6t6 commise, iI d6clare dans un discours 
du 27 Mai 1916 que la pm l conclure devra avoir un aspect de permanencli 
jasqu'a1ors inconnu; qu'i1 laut supprimer la diplomatie secrete (encore une des ca
ract6ristiques du Pacte); que les Nations du monde devront se Iier elles-memes 
en quelque ~on' aftn de laire prevaloir Ie droit sur toute agression 6goiste. C'est 
sur cette base qu'i1 accueille I'initiative du Gi>uvemement allemand qui, Ie 12 D6-
cembre 1916, adresse aux' Puissances neutres et au Vatican des suggestions de 
paix et, sans proposer une m6diation proprement dite, demande aux Puissances 
en guerre de laire connaitre leurs conditions de paix et les moyens qu'elles estimen~ 
sasceptibles de pr6venir un nouveau conllit. Parmi les bases de paix qu'i1 consid~re 
comme acceptables pour les deux parties, iI indique: la s6curit6; I'abandon de la 
th60rie de I'equilibre et la conclusion apres la guerre d'une Ligue des Nations pour 
assurer la paix et la justice l travers Ie monde. Ainsi Ie Pr6sident consid~re d6jl 

') Jam .. Brown Scott: Preaident Wilson'. foreign policy. 1918. 
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que les peuples dt,t Nouveau Monde doivent participer l "Ia paix coop6rative" et 
conlribuer l la garantie. Dans son rapport au Congr~ du 22 Janvier 1917 sur les 
conditions d'une paix entre 6gaux (paix sans victoire) iI l'afOnne • nouveau en ce 
qui concerne.les Etats-Unis. Celie d6claration du 22 Janvier 1917 est particuli~re
ment impo~tant~ car Ie Gouvernement allemand avait pris d6jl la r6solution de 
pousser l fond la guerre sous-marine qui devait obliger Ie Pr6sident l rompre lea 
relations diplomatiques, Ie 3 F6vrier. L'entr6e en Iigne des Etals-Unis, Ie 2 Avril, 
ayanl 6t6 en fail Ie lacteur d6cisif d'une vicloire jusque Il ind6cise, a1lait pennettre 
au Pr6sident de laire. triompher dans les n6gociations de paix l'id6al qu'i1 proposait 
aux bellig6rants a10rs qu'i1 6tait encore neutre. 

En 1917 se produit I'offensive diplomatique en vue d'une paix blanche men6e 
par les Empires centraux et second6e par la note du Pape du 15 AoOt. M. Wilson 
lait a10rs pour la premi~re lois la distinction entre Ie Gouvernement et Ie peuple 
allemands; il afOrme que Ie monde doit s'unir pour la paix et que l'Allemagne doit 
laire partie de I'Union (14 Juin 1917). Cependant Ie Gouvernement allemand n'ae
cepte que du bout des I~vres, sans se prononcer explicitement sur la Ligue. Le 
5 Janvier 1918, M. Lloyd George d6clare les buts de guerre de I'Angleterre et 
insiste particuli~rement sur Ie respect des trait6s, Ie droit des peuples l disposer de 
soi, la cr6ation d'une organisation internationale pour limiter Ie lardeau des 
armements et diminuer la probabilit6 de la guerre. 

Le Pr6sident pronon~a Ie 8 Janvier suivant son c61~bre discours des quatorze 
points. C'est Ie quatorzi~me et dernier qui proclame la n6cessit6 d'une .. association 
de Nations". II d6clare qu'on devra lormer: .. une Association g6n6rale de Nations 
bas6e sur des accords sp6ciaux, dans Ie but de lournir aux petits et aux grands Etats 
des garanties analogues d'ind6pendance politique et d'int6grit6 territorial e." Ainsi 
c'est toujours dans I'esprit du Pr6sident Ie meme but poursuivi par les memes 
moyens. 

Notons en outre, parce qu'on en retrouvera I'essence dans Ie pacte, les points I 
relatil l la diplomatie ouverte; - II sur la libre navigation des mers (saul au caa 
d'action internationale pour la mise en oeuvre de sanctions ou blocus); - III Bur 
la Iibert6 et 1'6galit6 du commerce international; - IV qui a trait l la limitaticin des 
armements; - V oil I'on voit apparaitre une id6e analogue l celie des mand.lII; -
VI, X, XII relatifs au droit des peuples l disposer de soi et l la participation • I. 
Ligue des Nations libres. Ainsi les bases essentielles du lulUr pacte sont 6nonc6es 
comme devant constituer Ies bases meme de la paix. 

Le Comte Hertling ne repondit que par des laux-fuyants; surtout iI 6vita de s'en
gager en ce qui concernalt les ajustements territoriaux et Ie droit des peuples l 
disposer de soi. Sur la Soci6t6 des Nations, la r6ponse allemande ne contenait qu'une 
phrase banale. Ce n'est que Ie 4 Octobre 1918 que Ie Prince Max de Bade devenu 
Chancelier du Reich accepta ofOciellemenl les 14 points. Ceux-i:1" devinrenl ainsi 
la base conventionelle de Is paix lorsque l'adh6sion des aIli6s eut 616 acquise Ie 
5 Novembre. Celie adh6sion ne comportait de r6serve qu'en ce qui concernait les 
r6parations et Ie point III relatil l 1& Iibert6 des mel'S'). 

1) Cette deuxicme rescne eat i retenir car eUe fmanait de l'Anglererre er cUe avait pour 
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Entre temps, Ie Prl!sident avait pr6cis6 sa doctrine. Dans Ie discours de Mount 
Vernon, du 4 Juillet 1918, prononc6 devant Ie corps diplomatique et qu'on appelle 
quelquefois Ie discoUrs "des quatre buts",.1e Prl!sident d6clare que lei; peuples 1SS0-

cil!s ont combattu pour la destruction de tous pouvoirs arbitraires Susceptibles de 
trOubler la pRix. II pr6conise I'acceptation d'une loi internationale.,anaiogue 1 celles 
qui gouvernent les citoyens d'un Etat; "1'6tablissement d'une organisation de 
pRix .de nature II donner Ia certitude que la puissance combin6e des Nations libres 
coupera court 1 toute atteinte au ~droit et rendra la pRix et la justice plus sOres en 
instituant un tribunal d6Bnitif de l'opinion auquel tout devra se soumettre et par' . 
lequeI sera sanctionn6e toute solution internationale qui ne serait point amiablement 
obtenue par les peuples directement int6ressl!s". Ces grands objets, ajoutait Ie Prl!si· 
dent, peuvent etre rl!suml!s en une seule phrase: aCe que nous voulons, c'est'le 
regne du droit bas6 sur Ie consentement des '-gouvernl!s et maintenu par I'opinion 
organis6e de l'humanit6." lei apparait cette id6e bien anglo-saxonne de la toute 
puissance de I'opinion publique. C'est sur elle que Ie Prilsident semble compter 
pour un r6g1ement 6quitable des diff6rends internationaax, et non point sur I'in· 
stitution d'nne juridiction internationale. II est 1 remarquer que nous ne trouvons 
aucune allusion dsns les discours du Prl!sident 1 l'arbitrage obligatoire ou 'Ii une 
Cour de Justice internationale. 

Le 27 Septembre Ie Prl!sident dsns Ie dernier des grands discours prononcl!s 
avant l'armistice insista sur cinq points particuliers (Bve particulars) qui pr6cisenr 
sa conception d'nne Association internationale: .. d'une entente commune en vue 'de 
pr&!erver les droits de tous." La liaison est tres nettement 6tablie entre la libert6 
politique interne et Ie maintien de la paix internationale bas6e sur I' 6galit6 de droit. 
Puis apparait pour la premi~re fois l'id6e que la Ligne doit faire partie integrante 
du trait6 de paix: "Telle que je la vois, la constitution de celie ligue des Na
tions et Ia claire d68nition de ses buts doivent constituer une partie, et, en,.un 
sens, Ia parlie Ia plus essentielle dll rtglement de la paix lui meme. On ne peut 
pas la former Ii pr6sent. Si on la formait 1 prl!sent ce serait simplement une nou
velle alliance born6e aax nations lSSociees conlre un ennemi commun. II n'est pas 
non plus vraisemblable qu'elle puiSse eire constituee apres Ie reglement. II est n6ces
saire de garantir la pRix et la pRix ne peut eire garantie comme aprM coup_ La 
raison, pour parler clairement, pourquoi il faut la garantir, c'est qu'il y aura des parti
cipants Ii la paix aax promesses desqueIs on ne peut pas se Ber et il faut trouver Ie 
moyen en connexite avec Ie reglement de la paix lui meme de parer Ii ce danger 
d'ins6curit6. Ce serait folie de laisser la garantie de la paix 1 la volont6 ulterieure 
des gouvernements que nOllS avons vu d6truire la Russie et tromper la Roumanie." 
Et, voulant expliquerpratiquement quelles sont ses Viles, Ie Prl!sident aprM avoir 

declare quelle est son opinion sur les moyens d'6tablir une juste paix, declare: 
.. II ne peut y avoir ni lignes, ni alliances, 'ni covenants, ni accords speciaax II I'in

but de garantir 1 l'Empire britannique sa maitriae traditioDnelle des relations maritimes en 
temp. de guerra, ce qui implique e contrario de 1a part de I' Angleterre et de ses Alii's 
I'opinion que la future SociEtE de. Nations ne eerait point assez forte pour ae 8ubstituer .ux 
Etate pui.saaDta en mati~re de aanctiona internationalee et 6galement que lea grandee Nationa, 
l'An~leterre en nardculier. D'~taieDt 'Damt en tout ,f!AA diAnNlb __ it .Min" .... ,..nt,..., JI:eA maiD. 
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'16rieur de la famille commune el g6n6rale de la Ligue des Nations", "Plus sp6-
cialemenl iI ne peut y avoir aucune combinaison 6conomique sp6ciale el t!goisle • 

. nnlt!~ieur de la Ligue, ni emploi d'aucune forme de boycoll 6conomique ou d'exclu
sion, si ce n'est comme mesure de p6nali16 d6cr6t6e par Ie pouvoir investi • celie lin 
par la Ligue des Nations elle meme,. et comme un moyen de discipline el de con
trOle," "Tous les accords internationaux et les trait6s de toute esp~ce doivent etre 
port6s int6gralement • la connaissance du reste du monde, Les alliances particuli~res 
el les rivalit6s et hostilit6s 6conomiques onl 616 la source abondante, dans Ie monde 
moderne, des projels et des passions qui ont amenll la guerre, Ce serait une paix 
sans sinct!rit6 et sans s6curit6 que celie qui ne les exclurait point en termes pr6cis 
et obligatoires," 

En fait Ie Pr6sident mit imm6diament en pratique I'un des principes fondamen
taux par lui pos6s en exigeant de l'Allemagne un changement de Gouvernement 
avant d'entrer en n6gociations avec elle, Une des bases du Covenant recevait ainsi 
son application pr6alable, La communaut6 internationale • laquelle songeait Ie Pr6-
sident devait etre form6e uniquement de d6mocraties libres, de meme que I'union 
des Etats am6ricains ne peut comporter que des R6publiques (art, 4 section 4 de la 
Constitution), 

Ces pr6c6dents nous apportent des donn6es prt!cises sur la fa~on dont M, Wilson 
concevait la Ligue des Nations au moment oil la dt!faite et la r6volution allemandes 
allaient lui permettre de venir jouer • Paris Ie premier rOle, II voulait que I' Associa
tion des Nations libres prlt corps en meme temps que Ie traitll; qu'elle reposAt sur 
les principes suivants: droit des peuples • disposer de soi; publicitll des relations 
diplomatiques; suppression des alliances particuli6res, Un point reste douteux, celui 
de savoir comment M, Wilson concevait les moyens d'action de l'Association qu'i1 
projetait. En faisait-i1 un simple Conseil diplomatique ne disposant d'autre moyen 
d'action que de I'appel • I'opinion publique universelle? Plusieurs des d6clarations 
que nous avons reproduites peuvent Ie faire supposer, mais M, Lansing') d6clare 
que si ce lut I. la conception originaire du Pr6sident, peu • peu l'id6e a'implanta el 
se pr6cisa dans son esprit de la n6cessil6 d'une organisation mieux incorpor6e, el 
disposanl d'une force de pression mal6rielle pour amener • eltet ses d6cis'ons. 
M. Lansing croil que Ie Pr6sidenl h6sitait encore sur ce poinl en 1916, 10rsqu'i1 
pronon~a un discours au meeting annuel de la League 10 enforce peace, mais que 
son opinion changea pendanl la guerre et que. sur Ie baleau qui I'amenait en Prance 
sa religion t!tail d6finitivemenl 6clairt!e. Nous n'avons aucun doule • ce sujet car 
dans son message au S6nat da 22 Janvier 1917, Ie Pr6sidenl fail allusion. Is n6-
cessil6 d'une force collective commune "supt!rieure • loute force de I'un des 
membres de la Ligue et • toate combinaison possible de forces". Les conceptions 
wilsonniennes s'orientenl done indiscutablement vers des combinaisons rllalistes 
mais qui n'ironl jamais ,cependanl jusqu'. accepter I'institution d'une- force arm6e 
internationale permanenle. 

Celie lendance pouvait eltrayer certains jurisles arn6ricains en particulier ceux 
qui avaienl particip6 aux Conf6rences de La Haye, mais on ne pouvait pas dire 

.) Lansing. The peace negotiations. A Personal narrative.. London. 1921.. 
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qu'elle rot conb'aire a' l'id6e, d'aillews encore IISSeZ confuse, que I'on se faisait en 
AmErique de la Soci6t6 des Nations. A cette 6poque, M. Wilson avait derri~re lui, 
iI importe de Ie rappeler aujourd'hui, I'opinion publique ~6ri~ine unanime. L'6chec 
subi par les d6mocrates aux 61ections partielles de Novembre 1918 6tait dB, de I'avis. 
m~me des adversaires du Pr6sident, l son attitude d6jl dictatoriale en mati~re de 
politique ext6rieure et int6rieure, mais Ie principe de la Soci6t6 des Nations restait 
entien La .. League to enforce peace" avait SODS la pr6sidence de M. Taft 61abor6 
un projet de constitution de la Soci6t6 des Nations dont iI est 6vident que M. Wilson 
s'inspira. II sufflt pour s'en convaincre de lire Ie sch6ma que nous donnons en note') 
d'un texte lOomis lla Commission de Crillon d~ Ie d6but de son travail, et qui 
correspondait assez bien aux d6sid6rata de l'Association am6ricaine. Celle-ci diri
geait tODS ses efforts vers la aolution pacifique des conflits., La construction 
d'ensemble d'une Soci6t6 des Nations pr60CCupe moins les membres de la 
league que les proc6d6s de pression' l exercer sur les Etats pour les obliger 
d'abord Ii aoomettre leurs diff6rends l une enquete ou l un arbitrage, ensuite II 
respecter un certa~ d61ai pour permettre II I'action paciflcatrice, qu'elle aoit politi
que ou juridique, de s'exercer. On ne cherche pas l interdire la guerre, ce qui est 
encore consid6r6 comme une utopie, mais l la retarder, de fa~n II permettre II la 
raison des Etats 'en Iitige de I'emporter sur la passion, et Ii I'opinion publique mon
diale, saisie par des proc6d6s appropri6s'de publicit6, d'intervenir et d'emp6eher 
les hostilit6s· par Ie seal poids d'un jugement moral. 

On reconnaitra dsns cette conception du "moratoire de guerre" une conception 
bien angio-saxonne. Elle correspondait d'ailleurs II une pratique raisonn6e de la 
diplomatie am6ricaine. Elle est en relation directe avec I'institution de I'enquete 
iritemationaJe invent6e l La Haye en 1899; avec les projets de perfectionnement 
de la m6diation, si longtemps d6battus aux deux conf6rences de la paix 6gaJement, 
sur I'initiative des Etats-Unis"); enfln et surtout avec les trait6s d'arbitrage Knox-

1) Economie du projet loumis 1 1a Commission: 
I. - La Soci~te dee NatioH aura SOD organisation d.e travail dans un petit pays tel que 

1& Belgique ou la HoUande. 
2. - Chaque Nation coverr. un ambassadeur, qui fera en marne tempI partie du cabinet 

de 80n pay. et appartiendra au meme panl que eelui du gouvernement au pouvoir; 
3. - Lea amb8888.deura ai~geroDt d'une maniare permanente et agiront toujoura d.'accord 

avec leurs gouvernemente; 
4. - 11 y aura fgalement nne COul de la SociEte des NatioDs aubordonnEe aux ambasaa .. 

deure, mail diatincte; 
5. - En cae de conBit e~tre deux Nations, Ie diflErend pourra etre soumis il trois cours 

diffEreDte8; . , 
a) Lea deux nations d'un commUn accord pourront .'adresser I. la Cour auptame de toute 

Nation qui o'eat pas intEresa6e dans Ie conftit; 
b) Ellea pourront laire appel 1 Ia Cour de la SociEtE des Nations; 
c) Leur cas pourra etre BOumia l la Cour des Ambasaadeursj 

6 •. - Dana Ie cas du refus de deux nations de a'adresser I. 1'une quelconque des trois 
cou,., eUes &eront contraintes de choiair chacune uo arbitre i lea deux arbitrea ne Be mettant 
pu d.'accord aur Ie ehoix du troiaitme, 1& Cour des Ambaasadeura de 1& SociEtE dea Nationa 
Ie d6signera elle .. meme; 

1. - Entin, ,I lea deux natioDB en conftil refusent I'arbitrage, la SociEte des Nationa 
d&ignera lea Puissances de la Ligue qui seront chargf:ea d'exercer une pression sur e11os. 
") V. Dotammeot lea projel8 Holla. 
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Bryan nt!goci6s par Ie dt!partement d'Etat ,avec pr~ de trente gouvernements d'Eu
rope et d' Amt!rique, avant la guerre et au cours meme des hostilit6s, aussi bien sous 
I'administration r6publicaine' que sous I'administration dt!mocrate. On sait qu'elle 
est I'essence 'de ces trait6s. II s'agit d'empecher les Etats 1i6s par un traitt! d'arbitrage 
obligatoire de se soustraire II leurs obligations en invoquant les r6serves d'usage ou 
les difficult6s de conclure Ie compromis; de les obliger II soumettre II une Commis
sion d'enquete qui se prononce sur Ie caract~re arbitrable du difft!rend, saisit 
I'opinion publique, et, pendant toute la durt!e de ces opt!rations ou meme parfois 
pendant un dt!lai suppl6mentaire, arrete tout recours aux armes, voire, dans certains 
cas, toute prt!paration beIIiqueuse. Les premiers promoteurs de cette institution 
avaient meme eu I'ambition de donner Ie caract~re obligatoire II la "recommanda
tion" de la Commission mixte. Le St!nat am6ricain n'y consentit pas, mais I'essentiel 
du syst~me fut adopt6. C'est III tout Ie pivot de la convention mondiale que la 
"League to enforce peace" veut obtenir. Toute sa propagande est dirigt!e en ce sens 
aBn que les repr6sentants des Etats-Unis II la Conf6rence r~oivent des instructions 
conformes. Toutes les questions susceptibles d'un r6g1ement judiciare seront 
arbitr6es, toutes les autres soumises II un r6glement de conciliation "pour informa
tion, discussion, recommandation". Toutes les Puissances signataires s'engageront II 
employer leurs forces 6conomiques, diplomatiques et militaires contre celie qui 
refuserait de se soumettre II ces pr6liminaires pacifiques et de respecter les d61ais 
qui lui seraient impartis. • 

Cette conception sans appartenir au Pr6sident devait s'incorporer facilement aux 
t!16ments constructifs de la Ligue qui appartenaient en propre II M. Wilson. Avec 
elle s'ach~ve, dans ses grandes Iignes, I'apport purement amt!ricain au plan "d'As
sociation" que M. Wilson avait con~u Ie projet de faire triompher II Paris. Ce 
n't!tait pas III cependant tout Ie projet que M. Wilson avait t!labort! en Amerique. 
Le plan qu'i1 apportait en Europe s'inspirait en outre des id6es qu'iI savait dt!j. 
exister en Europe, et en particulier des id6es anglaises. 

III 
, \ 

L'APPORT DES CONCEPTIONS EUROPBENNES. 
LE PLAN FRANCAIS. 

Si M. Wilson, contrairement II I'opinion d'une partie considt!rable de ses con
citoyens, de beaucoup d'hommes politiques et de son propre Secrt!taire d'Etat aux 
Affaires Etrang~res, decida, de participer II la Conft!rence de Ia Paix, comme premier 
plt!nipotentiaire amt!ricain et .'utiliser ainsi personnellement Ie pouvoir que la Con
stitution lui confiait de diriger les affaires extt!rieures de la Rt!publique, - iI n'est 
pas douteux que ce fut en grande partie pour mener II bien lea destin6es de la Ligue 
dont il considt!rait I'institution comme Ie premier ouvrage de la pao:. II arriva II 
Paris Ie 14 D6cembre 1918 et I'on sait qu'i1 y fut r~u comme Ie Messie d'un 
nouvel t!vangile. Le voyage qu'i1 fit en Europe fut triomphal; I'enthousiasme t!tait 
unanime, non point seulement parce qu'on Ie considt!rait comme I'arbitre de la 
pRix, mais surtout parce qu'on voyait en lui Ie promoteur de la Socit!tt! des peuples. 
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.. L'bomme dans la rue «lIOlIlail universglIement une Ligue en.we de la permanence 
de la paix. L 'borreur de la boucberie Etait encore !!rEsente l toIlS les esprits et 
tant que l'on se bomait l proclamer Ie principe de la tigue sans discJ:lter les moyens 
de la mettre en oeuvre, elle ne pouvait rencontrer que ·des approbations. La' 
S. D. N. se heurtait parfois l du scepticisme, jamais l de I'animositt!. 

Les gouvernements en effet avaient dO. adapter leur attitude l ce mOUVjlment 
im!Sistible d'opinion. L'Empire britannique se montra des l'abord particulibrement 
favorable. NolIS avons signal6 l'adhEsion de M. Lloyd George. Elle avait 'EtE pr6-
c6dEe de celIe, plus active, de Lord Robert Cecil et du GEnEral Smuts. L'un et 
l'autre, et de ·concert, avaient pris l tAcbe de preparer un plan de rEalisation. Les 
616ments leur en 6taient fournis par l'opinion. DellX soci6t6s s'6taient en effet 
cr66es en Angleterre, en 1915 et en 1918 pour 6tudier la question, puis r6unies 
en une seule: "the League of Nations Union" oik se coudoyaient des hommes 
comme M. M. Asquith, Balfour, Ie Vicomte Bryce ancien Ambassadeur l Washing
ton, etc., SOlIS la prt!isidence de Lord Grey, mieux plac6 que quiconque pour ap
pr6cier les insufflsances Ie I'action diplomatique traditionnelle. M. Barnes, Mini
sire du Travail, prEsidait la .. League to abolish war" .qui pr6conisait une action 
commune des grandes et des petites puissances, celles-Il prot6geant celles-ci, pour 
maintenir la paix. 

L'id6e ang/aise qui se d6gage des Ie d6but de tout ce mouvement d'opinion, 
c'est qu'il est n6cessaire de cr6er un Conseil directeur pour orienter la politique 
dll'la Ligue et de mettre derribre lui l'autorit6 et la force des grands Etats_ C'est 
Il Ie point central sur lequel s'accordait I'opinion du Royaume Uni. La soci6t6 
fabienne de droit international conseillait de lui adjoindre un secretariat 
pour coordllnner et faciliter son travail et insistait particulibrement avec les 
paciftstes et les quakers sur la limitation des armements. n ne s'agit point d'ailleurs, 
de super-Etat, ni ml!me de tribunal l comp6tence obligatoire. Lord Robert Cecil, 
dans une adresse .. l'Universit6 de Birmingham, Ie 12 Novembre 1918, se d6fend 
de vouloir instaurer un condominium des grandes Puissances, mais il accepte leur 
inRuence prEdominante. Lord Grey insiste sur la n6cessit6 de laisser aux chefs du 
pouvoir eX6cutif des grandes nations la creation et la direction de la Soci6t6'). Lord 
Lansdowne, ") Lloyd George') d6clarent nettement qu'on doit s'inspirer des pr6-
c6dents cr6Es au cours de la guerre, des conseils et des organismes interalli6s 
qui fonctionnent .. Paris et .. Londres. Aucun d'eux ne dissimule que les 
Etats devront faire des sacriRces partiels de souverainet6 et s'obliger .. admettre 
la discussion ouverte de leurs pr6tentions, sous peine de sanctions. M. Asquith 
voit dans la soci6t6 une sorte de Chambre de compensation des diff6rends in
ternationaux'). Plus on va vers la gauche, plus on voit les partis pr6coniser 
I'organisation de sanctions rigoureuses. C'es l'opinion de M. Barnes'). C'est 

') Brochure publiEe 1 l'Unlv.rsily Pre ... Oxford 1918. 
") Lettre au Dlrecteur du Daily Telegraph. 29 Novembre 1917. 
') Discoura aux Communea. 20 Decembre 1917. 
') Discoura du 'n S.ptembre 1918 au Pree Trade Hall, Manchester et du 14 Juln 1918 1 

I' Aldwych Club. 
') Discoura I Dartford, 16 Juin 1918. 
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un des articles du programme du Labour Party 1) qui souhaite I'institution d'organes 
supra-nationaux et d'une force militaire collective. Le romancier Wells') contribue 
l populariser I'id~e sous forme d'un mandat de pacig~rance allribu6 aux quatre 
grandes nations d~mocratiques de l'Occident et l elles seules. Elles seraient charg6es 
de continuer I'oeuvre de la Conf~rence, d'assurer Ie fonctionnement d'un organe 
supr~me de juridiction et de d~gager de leur force militaire combin6e une puissance 
de coercition irr~istible. 

Les anglais amplifient encore Ie role de la Soci~t6 en lui confiant des attributions 
d'int6r~t g6n6ral. C'est en Angleterre que nait l'id6e de charger I'organe repr6senta
tif de la Soci6t6 d'une revision des trait~ cadues. Lord Robert Cecil songe • lui 
attribuer la super-intendance des voies de communication intemationale, des ports et 
r6gions intemationalis6s, des bureaux et unions divers; on agite la question de 
I'unification des 16gislations en mati~re de .travail et de commerce intemational. 
Enfin, Ie G6n6ral Smuts 6met l'id6e qui devait faire fortune, de confier l la soci6t6 la 
tutelle des peuples mineurs. C'est Ie fond meme de son projet de Ligue des Nations, 
d6velopp6 sous Ie titre de ·Suggestions pratiques" dans une brochure publi6e en 
1915, l Londres, Toronto et New-York. Ce lut Ill'origine de I'institution des mandata. 

Ces pr6cisions, ces amplifications angiaises de la conception am6ricaine allaient 
s'imposer comme des stratifications nouvelles aux premi~res assises pos6es par M. 
Wilson. Le Foreign Office avait d~ 1917 institu6 plusieurs commissions et une 
organisation complexe pour dresser Ie plan de paix et 6tudier les diverses questions 
qui seraient soumises l la Conf6rence. Toutes les d~cisions d6pendaient du "War 
Cabinet" qui ne semble pas s'etre particuli~rement pr60ccup6 de la Ligue des 
Nations. Mais M. Lloyd George laissa carte blanche 1 Lord Robert Cecil et d~ Ie 
mois de Mars 1915 une CommissionS) pr~id6e par Lord Phillimore (et qui avait 
travaill6 sur un plan de Lord Robert Cecil pr~ent6 d~ 1916 au Cabinet anglais 
et en 1917 au ·War Cabinet") remit un rapport que Ie Gouvemement communiqua 
au President et au G6n6ral Smuts. Tous les deux s'en inspir~rent abondamment. 

Le projet Phillimore parvint a M. Wilson en Juin 19I5'). Le Pr~ident y re
trouvait, sous forme indirecte, Ie principe de la garantie, mais peu de pr6cisions sur 
I'organe d'action de la Ligue qui 6tait con~u comme une Conf6rence diplomatiqae. 
Depuis plus d'un an Ie Gouvemement am~ricain avait organis6, sous la direction de 
M. House des Commissions d'experts en vue d'6tudier les diff6rents probl~mes que 
la paix soul~verait. Le Pr~ident envoya Ie projet Phillimore au Colonel House en Ie 
priant de I'examiner. Le Colonel Ie lui retouma Ie 16 Juillet 1915 apr~ en avolr 
conf6r6, en particulier, avec ,I'ancien Secr~taire d'Etat Elihu Root. 11 y joignit un 
plan plus d6taill~ de !rente trois articles qui se diff~renciaient du projet anglais 
par les traits suivants: Ie plan House pr~voyait la cr6ation d'un Secr~tariat et celie 

1) HenderSOD, dans ]a Contemporary Review, fi:vrier. 1918. 
S) V. sa brochure In the lourth year, t918. 
I) Elle c:omprenait Sir Eyre Crowe, Sir William Tyrrell, M. C. J. B. Hurat, du Fomgo 

Olllce, lea profeaaeurs A. F. PolI.od, J. Hollaod ROle et Sir Juliao Corbett avec M. Allred 
Kennedy comme Secutaire . 

• ) V. aur tous ces d~taila 1a sirie d'amcles elll:tr@memenr int~reaaant8 pub1i& par M. Ray 
StanDard Baker dans Ie New York Times (supplement des dim.nches, Jaovier - Novem
bre 1922). 



L'ELABORATION DU PACTE T1 

d'one Com de Justice intemationa1e recJam6e JNU' M. Root; iI .revenait l Ia garantie 
directe et explicite prl!conis6e JNU' Ie PRsident, mais rejetait d~lib6r6ment Ioute allu
sion l des sanctions militaires; iI pr~voyait, avec abondance des mesures propres l 
faciliter les modifications territoriales rendues ntScessaires JNU' I'~volution on la 
voion~ des peuples, ainsi que la limitation des armements compatible avec la SIS
curi~ des Etats. 14. Wilson ajouta ·s6:uri~ domestique" ou in~rieure, (domestic 
safety), ~ les dispositions relatives lla Cour de Justice, mais retablit Ie principe 
des sanctions d'ordre militaire; enfin iI introduisit dans Ie projet du Colonel House, 
dont iI revit cbaque article avec Ia plus grande minutie, Ie principe des mandats 
qui cadrait parfaitement avec l'id6e qu'iI se faisait du role des grandes Puissances 
dans Ia Ligue, et dont iI venait d'avoir conttaissance par la lecture de Ia brochure 
du General Smuts. 

C'est ce projet House, amend~ par M. Wilson, qu'i! faut consid~er comme Ie 
premier de tous Ies ·drafts" du Covenant. C'est celui que Ie President emporta 
et relut sur Ie George-Washington et qu'iI ne m~ifia que lorsqu'iI fut en Europe. 
A Paris, iI prit iD\mEdiatement connaissance d~taill6e des id~ de Lord Robert C&
eil et du G6n~ra1 Smuts, ~tant entr6 en relations avec ces deox hommes d'Etat, 
et iI ajouta aox 13 articles en lesquels' iI avail reduit Ie plan House quatre articles 
compl~mentaires qui reproduisaient sur certains points presque textuellement cer
taines ·suggestions" du G6n6ra1 Smuts. C'est ainsi que s'a1f1rma I'institution d'un 
Couseil restreint de la Ligue en face de,I'Assembl6e g~n~raIe, id6e commune au 
G6nUal et l Lord Robert; que se precisa Ie sys~me des mandats; que se compll:~ 
rent les dispositions relatives aox armements. C'est a101S 6galement que Ie Presi
dent introduisit dans son projet primitil deox dispositions nouvelles: d'abord celie 
relative l la I~gislation intemationale du travail, - ensuite la disposition relative 
aox droits des minorites de race ou de religion, qui eut son origine dans une 
propagande active men6e par les isra~lites anglo-saxons. 

Ayant ainsi retoucb6 sa conception primitive, Ie Pr~ident confla son projet au 
Colonel House qui Ie fit imprimer en secret. Ce document fut distribu6 aox pl6ni
potentiaires am~ricains et l quelques personnalit~ anglaises, el[clusivement, Ie 10 
Janvier 1919. C'est ce plan imprim6, qui produsit une v6ritable ·commotion" dans 
les milieux de la Conl~rence, que I'on est habitu6 l consid6rer comme Ie projet 
originaire du Pacte1). 

Aueune autre conception que les angiCHIIXonnes ne devait influer sur les plans 
du President Si les hommes d'Etat anglais avaient d'une fa~n g6n~rale et sans 
distinction de partis chaudement et franchement accept6 Ie projet de Ligue, il en 
avait 6t6 diR~remment en France. L'opinion fran~se dans son ensemble 6tait favo
rable l la Ligue; Ie gouvemement de 14. Cl6menceau lui 6tait au contraire indiR6-
rent. U 6tait sceptique sur les possibilit~ de realisation, peut etre meme au d~but 
fut-il un peu inquiet sur les r~ultats de I'introductiou de la Ligue dans Ie Trait6 de 
Pail[. Finalement iI resolut de s'en servir comme d'un objet de marchandage pour 
obtenir d'autres concessions. 14. Clemenceau en prenant Ie pouvoir d~1ara Ie 18 

I) Cleat ce plaD que M. Bullit produiait devant Ie ~nat am'ric:aiD lora des dEbate qui 
denieDt abourir au rejet du Trait' de Versailles. . 
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Novembre 1917, qu'i\ d6sirait la vietoire avant la Ligue; qu'i\ ne pensait point que 
eelle-ci Itlt essentielle l 1'6tablissement de la paix et qu'i\ ne consentirait pas II ce 
que I' Allemagne en devlnt membre apr~ la guerre, sa signature 6tant pour lui sans 
valeur. On se souvient 6galement de sa phrase regrettable sur la "noble candeur" 
du Pr6sident Wilson. Le Premier fran~ais consid6rait la paix dans I'esprit d'un 
homme qui a fait la guerre de 1870 et 1871 et en est rest6 III. Aussi Ie Pr6sident 
Wilson en pronon~ant son discours des 14 points, avait iI pass6 sous silence en 
retra9ant les buts de paix des alli6s, les d6clarations de M. Clemenceau, cependant 
qu'i\ insistait au contraire avec soin sur celles de M. Lloyd George. D'ores ot d6jil 
i\ 6tait certain que ce ne serait pas seulement la conception de la Ligue qui seralt 
anglo-saxonne, mals son 6laboratlon. L'attltude de M. Clemenceau 6talt falte pour 
Oter son Importance II I'lnterventlon des d616gu6s franvais dans les d6lib6rations de 
Crillon. II y eut pourtant un projet fran9ais de Ligue des Nations. Nous en donnons 
ci·dessous une analyse d6taill6e car c'est autour de ce plan que tournarent les dis
cussions les plus passlonn6es de la Commission: celles qui eurent trait aux sanctions 
dont disposerait la Ligue et l I'organisation de la force mat6rielle susceptible d'etre 
remise entre ses mains. En outre les pl6nipotentiaires de la France, en raison de 
leur personnalit6, jouarent un rOle consid6rable. Le plan fran9ais eut done, malgr6 
tout, une certaine importance sur 1'61aboration du Pacte. M. Wilson en eut connais
sance Ie 20 Janvier, mais i\ ne fut pas pr6sent6 offlciellement II la Commission. La 
pr6paration de la paix revetlt en France un earactare particulier. Chaque Ministre 
avait isol6ment 6tudi6 d'un point de vue exclusif les questions qui l'int6ressaient. 
Mais ces 6tudes n'avaient point 6t6 coordonn6es pour faire I'objet d'un plan gouverne
mental de telle sorte que la seule doctrine qui existAt r6sidait dans I'esprit de M. 
Clemenceau et de ses collaborateurs directs. La conf6rence se tenant II Paris, on 
n'avait pas 6prouv6 Ie besoin d'instituer un corps sp6cial de d616gu6s et chaque ad
ministration centrale travaillait pour son compte. Cependant un Comit6 de techni
ciens avait 6t6 constitu6 pendant la guerre au Ministare des Affaires Etrangares 
pour 6tudier la question de la Soci6t6 des Nations. R6uni sous la pr6sidence de M. 
160n Bourgeois iI comprit des professeurs comme M. M. Renaut et Weiss, dea 
offlciers, comme Ie G6n6ral Langlois; des diplomatea. ., 

D'autres Etats comme l'Italie, ou meme dea neutres qui n'6taient point convoqu6s 
lila conf6rence, pr6pararent 6galement d'Int6ressants projets de Socl6t6 des Nations. 
Certains de ces projets 6taient meme beaucoup plus pouss6s que lea plans pr6c6-
dents, et tr~ sup6rieurs, aa point de vue juridique, au projet franvais lai-meme. 
Noas clterons en particulier Ie projet suisse et Ie projet scandinave. Ce demler, 
r6sultat de la collaboration commane dea trois d616gations danoise, norv6glenne et 
sa6doise, se pr60ccupait d'organiser les moyens de solution pacifique dea conRlts 
Intemationaax, et sea suggestions forment encore la base de plusleurs amendemenl8 
que la Commission sp6clale de la Soci6t6 6tudie chaqae ann6e pour-lea 80amettre 
II'Assembl6e. Le projet suisse lut r6dig6 par une Commission consultative nomm6e 
par Ie Conseil f6d6ral d~ Ie mols de septembre 1918 et pr6sid6e par M. Calonder. 
II se distingualt par sa solide armature constitutionnelle, calqu6e d'aiJIeurs sur 
celie de la Conf6d6ration, et 6c1alr6e par la pratique hlstorlque de cette premiare 
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soci6t6 d6mocratique de communaut6s politiquesind6pendantes. II superposail un 
paete fondamental intangible au statui constitutionnel soumis l revision. La plupart 
de ces projets se distinguent de la conception anglo- saxonne par deux traits. lis 
donnent la pr66minence l I' Assembl6e g6n6rale des d616gu6s sur Ie Conseil et 
vont beaucoup plus nettement vers la conception d'un organisme super-6tatique. Le 
projet scandinave comporte en Qutre une conf6rence permanente charg6e de 1'61a
boration du droit international. L'Allemagne de son c6t6 avait ElaborE deux projets 
principaux Emanant I'un de .M. Erzberger, I'autre de la SociEtE allemande de droit 
des gens, projet d'ailleurs assez tendancieux parce qu'i1 se pr60ccupait surtout du 
sort des colonies. Le Comte de Brockdorlf Rantzau transmit en outre, la 9 Mai, 
l la ConfErence, avec les obse"ations de la dElEgation allemande sur les propo
sitions de pRix, un contre projet de Soci6t6 des Nations comprenant tous les 
bellig6rants, c'est-l-dire r6clamant son admission. Ce conlre projet ne lut pas pris 
en 'consid6ration, pas plus d'aiIleurs que ceux dont nous venons de parler. C'est 
pourquoi nous nous dispenserons de nous en occuper dsns cette Etude. lis n'elirent 
qu'une inlluence extr6mement indirecte sur ·Ies d6lib6rations de Crillon et I'on ne 
tinl compte que tout l fait au dernier moment de certaines de leurs suggestions. 

II n'en reste pas moins que tout un mouvemenl d'id6es entoura la naissance 
de la Soci6tE des Nations et que bien des courants divers convergErenl vers Ie Co
mit6 charg6 de r6diger la nouvelle charte de l'humantt6. Tous ces courants d'opinion 
montr6renl une tendance l fusionner car un congr6s des diff6rentes associations inter
aIli6es qui se tint l Paris au Si~ge de l'Association fran~aise pour la S. D. N. du 
26 au 31 Janvier 1919, aboutit l la r6daction de r6solutions communes qui lurent 
ofllciellement pr6sent6es l M. M. Clemenceau, Wilson, Lloyd George et Orlando par 
une Commission comp0s6e de .M. M. Uon Bourgeois, Hamilton Holt, David Da
vies, Facchinetti et Destournelles de Constant. Ces r6solutions n'Etaienl en r6alit6 
que des d6clarations de principe. Mais on se convaincra l leur lecture') qu'elles 

1) Voici CD tate: 
a La rfuniOD eel.me 1a formation, dans Ie plus breI dElat poasibJe, d'une SociE" del 

peuples Ubrea, unta daDS la meme horrcur du crime que "autocratie a d6chainE aur Ie mODde 
pendant plul de quatre ana, reaolua l ne plus permettre 'lu'une guerre pulase de nouveau 
menacer l'humanit6 de Ita destructions, dEtermlnu enftn l a'entendre et l a'orcaniser: 

I. - Pour loumettre toua lea diffErenda pouv.at .'Elever entre ewr: 1 des mEthodes de 
!'Eglement paciftque; 

2. - Pour prtvenir OU arreter en meme temp., par tons lea moyena I leur disposition, 
toute tentative d'uD Etat quelconque pour troubler I. paix du monde par des actea de guene; 

3. - Pour E •• bUr un. Cour d. luotlce In.emadonal. chargEe de regler toutes l.s qu ... 
adona d'ordre Juridique et pour garantir l'ex~cution de lea lentences par toutea les sane
dons lnternationliea IppropriEea: diplomldquee, juridlques. Economiquea et, au besoin, 
miUtairea; " 

4. - a) Pour Etabllr un Conseil Intemallon.drepresenratil..1ulpou"olra au dEv_lopp ... 
ment de fa lEgl.ladon Internatioaale et qui exercera une action commune dana lea aftalres 
d'lntEret gEnEral; 

b) Le Consell repre.entatll vemera l Ia OIuvegarde d. la IIbert6 des nations et au main· 
den de l'ordre mternaltonai i 

c) Le Conaeil repr&entatif, Ie considEraat comme inveati de la tutelle morale des races 
nOD encore civlUaEea, aaaurera I'exEcution et provoquera. au beaola, Ie dEveloppement des 
conventions interDatio~le. nEceaaa.irea pour 18 protection et Ie progras de c:es races; 

d) Un ComitE permanent de conciliation ae weira de tous lea diffErenda entre lea nations 



".;.. 

80 GEORGES SCELLE 

concordaient largement avec Ie point d'aboutissement oil s'6tait alors arret6e la 
pens4!e anglo-am6ricaine. Une certaine unit6 se r6alisait· donc dans I'opinion 
publique au moment oil s'ouvrit la Conf6rence. 

LE PLAN FRANCAIS. 

Le travail 61abor6 par la Commission fran~aise fut achev6 l la date du 8 Juin 
1918. II ne saurait etre consid6r6 comme un plan d6finitif ou complet de soci6t6 des 
Nations. A cllt6 de dispositions constructives et pr6cises, on y trouve en elfet 
des consid6rations d'ordre th60rique sur Ie rale d'une Soci6t6 des Nations, consid6-
rations qui revt!tent parfois un aspect historique et de philosophie politique. De la 
premi~re partie de ce document iI r6sulte que la Commission fran~aise consid~re 
la Soci6t6· des Nations comme une organisation d'ordre contractuel, n'ayant pas 
pour objet la constitution d'un 6tat politique international, c'est l-dire un super
Etat, et qu' elle a pour objet uniquement de rechercher les moyens juridiques do 
r6soudre les conflits, pour les substituer aux moyens de force. Aussi pose-t-elle 
en principe que la souverainet6 des Etats doit rester enti~re et fait elle profession 
de se rattacher d6lib6r6ment l la tradition des deux Conf6rences de la Haye. Sur 
ce dernier point elle se s6pare nettement .de la conception de M. Wilson qui n'avait, 
qu'une estime tr~ m6diocre pour I'oeuvre accomplie l La Haye et gu~re de con
fiance dans I'arbitrage international. 

Un second point int6ressant est celui qui a trait l la composition de la Soci6t6. 
M. Wilson ne s'6tait pas prononc6 explicitement sur Ie caract~re d'universalit6 de la 
Ligue. II ne distinguait qu'entre les Nations Iibres et responsables et les nations 
non Iibres, mais non entre les Etats de I'Entente, les AIli6s, 1es vainqueurs, les 
neutres et les vaincus. D6sireux de r6aliser une Association de contrllie mutuel, iI 
devait consid6rer comme n6cessaire que Ie contrllie s'6tendlt l ceux qui ont besoin 
d't!tre contral6s, et non seulement comme injuste, mais comme impolitique et con
tradictoire, de laisser l'Allemagne et les Etats vaincus en dehors de 1& nouvelle 
Association. Lea 14 points comprenant Ie principe de 1& S. D. N. et ayant 6t6 .ccep
t6s comme base contractuelle de la paix aussi bien par I' Allemagne que rJll' lea 
Puissances aIli6es, l'Allemagne pouvait d'ailleurs etre consid6r6e comme ayant un 
droit acquis l faire partie de I' Association internationale projet6e. Aucune r6serve 
i\ ce sujet ne se trouve en eliet dans I'acceptation des bases wilsonniennes de paix 
par les puissances de I'Entente, et I' Allemagne ae crut autoris6e • rklamer par 

associee&; il agi ... d'abord ~me c:onciliateur au m~di.teor et enverra, au beaoln, lea dilft§· 
renda, .uivant leur nature. eoit l l'arbitrage, soit l Ja Cour de Justice. II sera c:harp de 
toutea lea enqu@tes. II hera lea d~laia et lee c:onditione 'lU'U Jugers utUee. En Cd de re'ua 
d'ob~iasance soit I une sentence arbitrate, aoit l une de aea proprea dkisioll8, Ie Comitf 
propose ... so ConBetl ~reseDtarif et au: gouvernements asaoc:i& I'sppllc:ation de unctio ... 
appropriees. Celles-ci seront obligatoiree en c:as de violence 0. d'agresaioD1' 

5. - POW' limiter et 8u"eiUer lee armements de c:baque Dation et Ja fabrication du 
materiel et des munitions de guerre dana Ja meaure des beaoiu de ]a Soci~t6 des Nations; 

6. - Pour s'interdire l'usage des trait& aeereta; 
7. - Pour admetre dans la Socl6re des NatioDs, c:omme ~gaux devant Ie droit, toU lea 

peuples en et&t de donner des garaDries elJec:tives de leur intention Joyale d'obee"et lea 
convention •. " 
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deux fois son admission dans la Soci6t6, lors des n6gociations de Verilailles'). Or 
Ie projet de la Commission fran~aise en admettant que la Soci6t6 des Nations 
"6tait de tendances universelles par son objet mente" allait peut etre plus loin que 
M. Wilson; mais elle refusait de Ie suivre en ce qu'elle r6pugnait l y admettre 
I' AIlemagne, ou du moins mettait l cette admission certaines conditions sp6ciales. 
Elle d6clare en elfet que la Soci6t6 des Nations "ne peut s'entendre que de I'ensem
ble des Nations 6d~les l Is parole donn6e qui se seront engsg6es solennellement 1 
observer certaines r~gles pour maintenir Is paix par Ie respect du droit ...•. et 
qui se seront donn6 lea unes aux autres toutes les garanties n6cessaires de fait et 

de droit". Cette restriction qui vise manifestement l'Allemagne, traduit d6jll. ce que 
devait etre sur ce point la politique fran~aise, qui est parvenue Ii en faire incorporer 
Ie principe dans I'art. I du pacte. Le President admit bientat implicitement que 
l'entr6e de I'Allemagne pourrait etre dilf6ree •. 

La conception positive et organiciste de la Commission fr~aise comprenait 
trois 616menlS; un Conseil international, une Cour de Justice, Dne force arm6e 
internationale. Le .Conseil ou .. Organisme international" est con9u sur Ie mod~le 
d'une Assembl6e diplomatique; iI se compose des chefs de Gouvernement responsa
bles de tous les :£talS associ6es ou de leurs d616gu6s ayant les pouvoirs n6cessaires pour 
engager par leUr vote 1& responsabilit6 des Etats qu'i1s repr6sentent. Ce Conseil 
est 1'616ment permanent de I'institution dont la vigilance constante et l'autorit6 doit 
assurer Ie maintien de la paix. Cette autorit6 il la tire: "de I'engagement r6ci
proqD3 pris par chacune des Nations associ6es d'user avec les autres de sa 
puissance 6conomique, maritime et militaire contre toute nation contrevenant au 
Pacte social". Ce principe cadrait apparemment avec Ie principe fondamental de la 
garantie telle que la concevait M. Wilson. 

Le projet Iran9ais, ne voulant ni de super Etat, ni de f6d6ration, respecte scrupu
leusement la souverainet6 et par cons6quent 1'6galit6 des EtalS membres de I'As
sociation. Tous y sont sur Ie meme pied. II ne se prononce pas sur la fa90n dont 
les d6cisions seront prises et les d6lib6rations arret6es. On doit done supposer qu'i1 
adh~re au proc6d6 diplomatique classique de l'unanimit6. II tient Dne session ordi
naire une lois par an et se r6unit en session extraordinaire sur la requete d'un ou 
plusieurs Etats associ6s ou sur la proposition de sa D~Ugation permanente. II est 
Ii noter en elfet quo Ie Conseil 6lit dans son sein une tUUgation permanenJe de 
quinze membres pouvant se Composer indilf6remment des repr6sentanlS de n'im-

1) Tant que lea objeetioDli franpiae8 1 l'aasoeiatioD avec t'A11emagne n'Bvajent point EtE 
d6velopp6ea on c:onsidErait que Ion admission dana la SociEtE n'avait rien d'uDe faveur et ae 
pr6aentait au contraire comme une garantie. Le Prfsident Wilson I'avait dit en proprca terme8 
en '.iaaDt allusion au "partiee cODtractantea dODt lea prome8Se8 Be 80Dt montrfea trom
peuaea" (V. ci-c:l.esaus p: 10). Ce o'est poiot en Ia tRissRot iaolee qu'on pourr. 1. euneiller. Le 
r&eau de liens qui l 'enaerreront comme autrea C()osignRtairea constituera au contraire une 
aauvegarde contre lea futures CI querelle. d' Allemande" t Ie recours au cc thEories de nEcessitE" 
et Ilhabitude de traiter lea engagements convendonne1e en .. chiffons de papier". Clest ce qu'ex
priDlllit M. Barnes leader du labour party, membre du Cabinet de guerre britannique, dane un 
diacoura 1 Danford, Ie 16 Juin 1918: • L'enlrEe de I' AUemagne dan. 1. Llgua ne doll pas erre 
regardEe comme une faveur pour 11 Allemagne mais plut6t comme UDe condition 1 laquelle eUe 
denair Itre obligEe de 8ouacrire. n 

La SocUitf dee N.do .... I 
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porte quel Etat, (principe de l'~galit6). Celie d~l~gation reste d'ailleurs 8ubordonn~e 
au Conseil repr~sentatif car elle n'a de pouvoirs que ceux qu'jJ lui conlle, saul celui 
d'aviser les membres du Conseil dans les cas urgents et de leur proposer I. r~union 
d'une session extraordinaire. L'institution est, sur ce point; d6mocratique. 

Les attributions du Conseil sont extrl!mement importantes. Sa mission est de 
rechercher et d'employer tous les moyens d'empacher les conllits internationaux. A 
cet effet iI pro~de, soit sur I'initiative d'un des Etats en conllit, soit mame sur 
celie d'un Etat tiers, au r6glement amiable des diff6rends de nature A menacer 
la paix. A d61aut de requete iI est tenu de prendre lui meme I'initiative du 
r6glement et lait par cons6quent oeuvre d'autorit6. Le r6glement amiable peut 
etre obtenu soit par une enquete, soit par une m6diation, soit par une sentence 
juridictionnelle. L'enquete et la m6diation sont de la comp6tence du Conseil. II 
y pro~de Iibrement en se conlormant l la proc6dure des conventions de 
La Haye. II peut 6galement engager les Etats l recourir • la Cour permanente de 
La Haye. Si son invitation n'est pas entendue, iI d6cide alors, d'autorit6, que Ie 
Iitige doit etre, ou bien port6 deyant la juridiction internationale de la Cour de 
La Haye qui sera comp61ente pour dresser d'olllce Ie compromis si les parties ne 
peuvent se mettre d'accord pour y parvenir; ou bien, s'i1 estime que Ie conllit n'est 
pas susceptible de solution juridictionnelle, il impose sa m6diation: "Usant de 
son propre pouvoir iI formule les termes dans lesquels Ie conllit doit etre r6gI6". 
Le caract~re gouvernemental est ici tr~ net car Ie projet ajoute "Celie dacision 
est notifi6e lUX Etats en cause. II leur est fait connaitre qu'. partir de celie date 
Ie conllit n'existe plus entre les Etats contestants, mais entre I'ensemble des Etats 
associ6s et celui qui, en se relusant A accepter celie dacision, viole Ie principe 
meme de I'acte d'association." 

Si I'on voit bien que la Commission Iran~aise ne m6nageait pas /'autorit6 qu'elle 
pretendait donner au Conseil, on constate aussi la laiblesse initiale de sa conception 
en r~1I6chissant qu'elle ne propose en lait aucun moyen pour assurer au sein 
de ce Conseil I'obtention d'une d6cision, car son caractere diplomatique et Ie 
nombre de ses membres rendent celie d6cision au moins problematique. En re
vanche une lois la d6cision prise Ie projet se pr60ccupe des moyens de I' amener 
l effet et iI con~it de ce chel un ensemble de mesures coercitives extremement 
pouss6es. Ces mesures qui, apr~ mise en demeure, seraient notill~es • l'Etat 
qui se refuserait • accepter la d~cision prise, sont d' ordre diplomatique, juridique, 
6conomique ou militaire. Elles sont 6num6r~es dans la deuxieme partie du projet. 
Tous les Etats s'engagent ,. appliquer ces sanctions sur r~uisition de I'organisme 
international. 

Les sanctions diplomatiques comprennent la suspension ou la rupture des rap
ports diplomatiques; Ie retrait de I'ex~uatur accord6 aux Consuls de I'Etat d~lin
Quant; Ie retrait du b6n~lIce des accords internationaux 'd'ordre g6j(~ral auquels iI 
serait partie (Unions, etc.). Les sanctions juridiques seraient ou bien des sanctions 
p6cuniaires appliqu~ par la Cour de Justice intemationale et visant J'Etat lui 
meme, ou bien des sanctions dirig~ contre ses ressortissants eux memes. c'est-l
dire des mesures de boycottage telles que Ja suspension des trait6s d'6tablissement. 
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des conventions sur la propri6t6 Iitt6raire artistique et industrieUe, des conventions 
de droit international priv6 en g6n6ra1; Ie refus de I'a~ aux tribunaux, Ie refus 
de l'ex6quatur pour les jugements et sentences; la saisie et Ie sequestre des biens 
mClUbles et immeubles; I'interdiction des relations commerciales et· meme des 
conventions d'ordre civil; enOn des sanctions p6nales contre tout individu .. doni 
les attentats ou les agissements ont compromis Ie maintien de I. pRix"; sans distinc
tion entre les particuliers et les fonctionnaires ou gouvemants. 

Quant aox sanctions d'ordre 6conomique eUes visaient I. mise en interdit totale 
sous Ie rapport commercial, industriel ou Onancier, de 1'6tat contrevenant: blocus, 
embargo, refus de mati~res premi~res et de denr6es a1imentaires, interdiction 
d'6mettre des emprunts publics sur Ie territoire des Nations associ6es; relus ou 
retrait de I'admission 1 la cote pour les val~w:s 6mises. Le projet pr6conisait une 
organisstion 6conomique 6troite entre les Etats associ6s en vue du d6clanchement 
automatique et effectif de ces mesures. Nous retrouverons tout cela <lans Ie Paete, 
mais avec moins de pr6cision. 

Le Projet pr6voyait en outre leur application au cas de diff6rends surgissant entre 
les Etats non membres de la Soci6t6 pour em{l6cher leur extension aux membres de 
la Soci6t6 et aux diff6rends qui viendraient"l naitre entre un membre de la Soci6t6 et 
un Etat ext6rieur. Ceei aussi se retrouvera dans Ie Pacte. 

Mais ce qui est tout 1 fait speeial au projet fran~ais c'est I'institution qu'i1 pr6voit 
de sanctions militaires et d'une force intemationale destinlle • les appliquer. 11 
ne .se prononce pas de f~on ferme sur I'organisation de cette force arm6e. Effectifs 
intemationaox proprement dits, contingents foumis par les diff6rents membres de 
la Soci6t6 ou mandats donn6s • une ou plusieurs des grandes Puissan~es, tels sont 
les diff6rents. syst~mes qui sont envisag6s, mais de toute fa~on on prllvoit que Ie 
Conseil d6terminera I'effeetif n6cessaire, les contingents. fournir par chaque Etat 
et dispo8era de cette force armoo qui doit etre sufllsante • assurer l'ex6cution de 
ses d6cisions et 1 maitriser, Ie cas 6ch6ant, toute force oppos6e. Un service permanent 
d'Etat Major international dont Ie Conseil dllsignerait Ie chef et les sous-chefs 
serait constitull, chaque Etat d6signant un certain nombre d'ofliciers selon une 
proportion l d6terminer. Ce service permanent d'Etat·Major organiserait les forces 
communes, les inspecterait ainsi que les armements, dont la proportion serait 
rllglementlle, aurait Ie droit d'intervenir dans I'organisaion militaire de chacun 
des membres de la soci6tll et celui d'exiger l tout moment les modillcations qui 
lui conviendraient dans les syst~mes de reemtement nationaux. Au cas on les cir
constances exigeraient I'utilisation de l'arm6e internationale, Ie Conseil d6signerait 
un Commandant en chef soit pour une pllriode dlltermin6e soit pour la dur6e des 
op6rations. Cette partie du projet Iran~ais, certainement la plus originale et la plus 
radicale, est nettement inspir6e des n6cessit6s et de la pratique de la guerre qui 
venait de se terminer sous Ie commandement du Mar6chal Foch. 

Le projet fran~ais, avons nous dit, se compl6tait par la pr6vision d'un Tribuna. 
international que Ie Conseil IItait charg6 d'instituer. Ce tribunal 6tait con~u comme 
une juridiction proprement dite et comp6tent pour juger les Iitiges intemationaux 
qui lui seraient soumis par les parties, ou renvoy6s par d6cision du Conseil. C'est 

• 
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bien d'une ;uridiclion qu'i1 s'agit, car Ie texte sp6cifie qu'i1 lui appartiendrait de dire 
Ie droit "tel qu'i1 r6sulte de la coutume et des conventions internationales, ainsi 
que de la doctrine et de la jurisprudence". On reconnaltra ici la conception base qui 
devait servir ult6rieurement II 6difier Ie statut de la Cour permanente de justice 
internationale de La Haye, et I'on notera la pr60ccupation apparente du projet fran
~ais de distinguer entre les Iitiges d'ordre politique, soumis II un organisme 
politique, et les Iitiges d'ordre juridique d6volus II une juridiction internationale. 
II se rencontrait sur ce point avec la tradition de La Haye, avec celie des juristes, 
et avec les projets 6labor6s en Europe beaucoup plutat qu'avec la conception wil
sonnienne. C'est II ce courant qu'est dOe I'introduction dans Ie pacte des rares 
stipulations relatives II I'arbitrage et II la juridiction. 

En ce qui concerne I'autre caract6ristique du projet Iran~ais, I. constitution de 
la force internationale, elle demeurait, malgr6 certaines apparences, trb loin 
des id6es de M. Wilson. Nous avons signal6 sa d6claration au S6nat am6ncain et 
la conviction oil iI 6tait de la n6cessit6 de confier II la Soci6t6 une force irr6sistible; 
mais la diff6rence essentielle qui subsistait entre cette conception et Ie projet fran
~ais c'est que M. Wilson envisageait la constitution de cette force ou son 
d6gagement comme devant se produire uniquement lorsque Ie besoin s'en ferait sen
tir et II la suite d'une d6lib6ration ad hoc de I'organe comp6tent de la Ligue, tandis 
que Ie projet fran~ais voulait que cette force fOt permanente, constitu6e d'avance 
et susceptible de procurer instantan6ment Ie d6clenchement des sanctions. L'opposi
tion anglaise, autant que l'am6ricaine, devait d'ailleurs faire rejeter par la Commis
sion de Crillon Ie plan fran~ais d'organisme militaire international. 

Bien d'auires d6cisions furent d'ailleurs virtuellement prises avant que la Com
mission de la Ligue se r6unlt officiellement et ce sont ces points de principe, r6g16s 
en dehors d'elle, qu'i1 nous faut signaler avant de retracer Ie r6sultat de ses travaux. 

IV 

LES DECISIONS PRISES EN DEHORS DE 
LA COMMISSION. . . 

Le Pr6sident Wilson aurait d6sir6 que Ie PaCle lOt discut6 et 6tabli db I'abord 
par Ie Conseil des Dix lui-meme. Sa conception se heurtait ici II celie des Premiers 
Ministres d'Angleterre et surtout de France qui, poursuivant des buts imm6diate
ment pratiques, d6siraient au contraire voir r6g1er les questions terntoriales, poli
tiques et 6conomiques avant toutes autres et aussi rapidement que possible. Une 
premiere escarmouche touma II I'avantage du Pr6sident. A la premiere r6union du 
Conseil des Dix, M. Clemenceau proposa un plan de travail aox tennes duquel 
1'6tude de la Soci6t6 des Nations venait en dernier lieu. Le lendemain. M. Wilson 
y fit substituer sa "liste de sujets" dont Ie num6ro I 6tait Ie Covenant. 

Db qu'i1 devint certain qu'on ne pourrait 61uder la volont6 du Pr6sident de poser 
imm6diatement les bases de la Ligue, les AIli6s adopterent une autre tactique qui 
consistait II en renvoyer 1'6tude·1I une Commission sp6ciale. La proposition en lut 
faite Ie 15 Janvier par M. Lloyd George. Les diplomates europ6ens 6taient d'ailleul1l 



L'ELABORATION DU PACTE 85 

soutenus sur ce point par les juristes de la dElEgation amEricaine eux-memes et en 
particwier par M. Lansing qui agissait sur Ie PrEsident pour lui faire remettre l plus 
tard l'Etude du Covenant et n'bl!sita point l porter de lui meme la question devant 
Ie .Conseil des Dill: l I'insu de M.. Wilson. S'il faut en moire Ie SecrEtaire d'Etat, 
c'est cettemanoenvre qui aurait dEcidE M. Wilson l accepter la crEation de la 
Commission. n s'y resigns Ie 21 Janvier et Ie 22 la question du Paete vint en dis
cussion devant Ie Conseil des Dix. II fut convenu d'abord que Ia Commission sans 
etre nEcessairement composEe de plEnipotentiaires, comme Ie dEsirait M. Wilson, 
comprendrait tout au moins des gens compEtents ayant dEjl 6tudi6 Ia question. M. 
Lloyd George d6signs imm6diatement Lord Robert Cecil et Ie Gen6ral Smuts. M. 
C1emenceau en avait saisi M. Bourgeois d~ Ie 11 et M. Wilson avait eu la veilll~ 
one longue conversation avec I'homme d'Etat fran~is. II crat pouvoir dEclarer que 
ses vues concordaient avec les siennes et avec celles des d616gu6s anglais. II ne 
d6signs point lui m6me Ie membre am6ricain de la Commission, se r6servant de 
Ia pr6sider, en se faisant seconder par Ie Colonel House, &fin de lui donner une 
importance inattendue, presqu' 6ga1e l celie du Conseil des Dill: lui-m6me et reo 
gagger aiDsi one partie du terrain qui lui avait 6t6 disput6. 

M. Wilson apr~ avoir retrac6, dans cette sEance du 22 Janvier, les phases dj. 
verses par lesquelles avait pass6 Ie Covenant mit en discussion Ia resolution que 
M. Lloyd George lui avait remise huit jours auparavant, Ie IS, et que ron devait 
faire voter trois jours apr~ par la Conf6rence r6unie en s6ance pI6ni~re. II n'y 
fit 'lu'one retouche. La r6s0lution anglaise portait: "The League should be created 
a part of the peace". II fit insErer: "An integra! part of the general treaty of peace". 
Ainsi se trouvait resolue one autre question non moins capitale: Ie Covenant 
formerait partie inttgr/J1lle du trait6 de paill: gEn6rale. M. Wilson avait sur ce point 
cause gagoEe, la r6s0lution 6tait prise par Ie Conseil des Dix et elle fut ent6rinEe 
trois jours apr~ par la dewrl~me sEance pll!ni~re de la ConfErence. 

DEjl l la s6ance inaugurate de Is ConfErence, Ie 18 Janvier, M. Poincar6 avait 
annonc6 Ia constitution de Ia Ligue: "Vous instituerez avait il dit one Ligue des 
Nations qui sera one garantie supreme contre de nouveaux attentats au droit des 
gens". Mais si Ie Pr6sident de la REpublique fran~ise avait dEcIar6 que la Ligue 
serait organis6e "par les Nations qui se sont sacrifiEes l la dEfense du droit" it 
n'avait prEcis6 ni quane!, ni comment. La c61~bre resolution du 25 declarait au 
contraire :" 

"La Conf6rence ayant examinE les propositions relatives lla crEation d'uoe Ligue 
des Nations, d6cide que: 

A - II est essentiel pour Ie maintien du statut mondial que les Nations asso
ci6es ont maintenant l 6tablir, de cr6er one Ligue des Nations, organe de coop6ra
tion intematiooale qui assurera I'accomplissement des obligations internationales 
contract6es et fournira des sauvegardes contre la guerre. 

B - Cette Ligue dont Ia crEation fera partie int6grante du trait6 gEn6ral de 
Ia Paill:, devra etre ouverte l toute 'Nation civilisEe • qui on pourra se fier pour 
cn favoriser les desseins. 

C - Les membres de Ia Ligue se reuoiront p6riodiqnement en ConfErences 
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internationales; its auront une organisation permanente et un Secr6tariat pour 
suivre les affaires de la Ligue dans l'intervalle des ConI6rences." 

Dans cette r6solution apparaissent d6jli nettement les traits principaox de la 
S. D. N.: organe de coop6ration, en principe universel, dont la constitution lerait 
partie integrante du trait6 et lonctionnerait par une Conl6rence intermittente aid6e 
d'6lements permanents. 

Nulle d6cision n'a 6t6 plus critiqu6e surtout en France que cette incorporation de 
la Ligue au Trait6 de Paix et cependant • notre avis elle s'explique et se justifle par
laitement. Elle se justifle BUX yeux de tous les partisans de la Soci6t6 des Nations 
parce qu'it est • peu pr~ certain que si Ie pacle n'avait pas 6i6 r6dig6, accept6, et 
conclu, en marne temps que la paix, it n'aurait pas abouti. Ses promoteurs de bonne 
loi s'en rendaient parlaitement compte; ~'ellt donc 6t6 de leur part une v6ritable abdi
cation que d'en accepter I'ajournement. II sulflra en effet de laire remarquer qu'. 
toute autre 6poque it ellt 6t6 pratiquement impossible de laire accepter l'h6g6monie 
des grandes Puissances qui au contraire s'imposait alors comme quelque chose 
d'in6Iuctable. En outre, • tout autre moment Ie heurt des int6rats particuliers ellt lait 
surgir dans la discussion du pacte des questions insolubles et cela non seulement entre 
les principales Puissances repr6sent6es Ii Paris, mais entre les 26 d616gations dont 
it lallait obtenir l'unanimit6 pour constituer la Soci6t6. II n'est pas douteox que 
beaucoup d'entre elles n'ont accord6 au Pacte qu'une approbation oblig6e com
portant plusieurs r6serves mentales, et que si elles n'ont lait aucune difflcult6, ni 
r6serve en Ie signant c'est parce qu'it laisait partie d'un tout qui 6tait 1i prendre 
ou 11 laisser, et que pour Mn6f1cier des avantages de la participation au trait6 de 
paix, it lallait d'abord souscrire aox engagements que Ie pacte imposait. 

Cette raison d'ordre politique ne lut pas celle cependant qui porta M. Witson Ii 
exiger I'incorparation du Pacte au trait6 de paix, it en avait d' autres d'ordre phito
sophico-juridique et purement d6sint6ress6es que nous connaissons d6jli. II pensait 
que l' Association intemationale des peuples marquerait une r6volution dans 
les rapports intemationaox, et, ayant decid6 d'incorporer dans Ie pacte les 
principaox articles du credo philosophico-politique am6ricain, it lui semblait 
naturel que ces pr6ceptes constituassent comme une sorle de londement· moral 
de toutes les stipulations des trait6s de paix qui en deviendraient ainsi les applic. 
tions et les illustrations. En d'autres termes, it d6sirait ardemment que les trait6s 
lussent impr6gn6s de la mentalit6 du pacte, et c'est de cette I~ que celui-ci 
devint Ie pr6ambule non seulement du Trait6 de Versailles, mais de tous les autres. 
II estimait en outre que ia Ligue ne pouvait atre constitu6e ni avant ni apr~ la 
conclusion du Trait6. Avant, elle ne pourrait I'alre qu'entre Etats alli6s et associ6s, 
c' est-li-dire entre les Puissances de l'Entente: elle ressemblerait alors Ii un or
ganisme de combat, • une entreprise de domination analogue • ce que lut Is Ste 
Alliance et elle souleverait les mames m6f1ances. Apr~, elle perdrait S8 signifIca
tion ... On ne peut songer comme ap~ coup Ii garantir Is paiL La volont.! d'.!tablir 
la permanence de la pm doit atre ouvertement d6clar6e, d~ sa conclusion comme 
un acte de loi'). Lorsqu'il se trouV8 aox prises avec les r.!alit6s, en Europe, et comprit 

') V. ci-desaus p. 10 Ie diacoura du MeuopeU_ OpEra. Le PRaideut ~ &Yee plus 
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que la pRix serait forc6ment bAtarde, D ne s'en montra que plus attach6 II Ia Ligue, 
comme proc6d6 6ventuel de r6ajustement futur, et de garantie. 

L'incorporation du paete dans les trait6s eut encore une autre raison d'!tre. On 
voulut donner II l'opinion publique universelle une premi~re satisfaction et n'ap
p~rter' aucun d61ai II la r6alisation de co qui 6tait au d6but de la Conf6rence son 
voeu certainement Ie plus cher. Nous en voyons la preuve irr6cusable dans les 
discours prononc6s II la deuxi~me s6ance pl6ni~re de la Conf6rence, Ie 14 Pev
rier 1919. 

"L'opinion du monde est dans' un 6tat tel que nous ne lIouvons pas dire que 
nous sommes ici comme les repr6sentants des Gouvernements seuls, mais plutOt 
des peuples, et D ne sumt pas que ce que nous ferons ici' satisfasse les gouveme
ments; D faut encore que co nous ferons donne satisfaction II I'opinion de I'huma-
nit6 tout enti~re. .. 

"En parcourant· les pays de l'Europe que je viens de visiter j'ai entendu Monter 
jusqu'li moi la voix de la foule, et ce qui dominait dans cette voix c'6tait I'aspiration 
du monde vers la .Ligue des Nations. Si les repr6sentants des Etats Unis revenaient 
de cette conf6renco sans avoir p0s6 les fondations de 1'6dillce Ds encourraient un 
blAme •... m6rit6." 

Ainsi parle Wilson. l\'l. Lloyd George: 
"Je d6sire exprimer combien les peuples de I'Empire britannique sont favorables 

II cette id6e .•• " 
M. Orlando afllrme: 
"" Je crois que nous accomplirons aioSi Ie premier des engagements, et Ie plus 

80Iennel que nous avons pris envers nos peuples, lorsque nous leur demandions 
iI'immenses efforts pour cette immense guerre." 

Et enlln l\'l. L60n Bourgeois: "Que- veulent les peuples /I I'heure actuelle, et 
que veulent, par cons6quent les Gouvememenui v6ritablement .•.. repr6sentatifs 
•... ? lIs veulent que co que nous avons vu pendant cos quatre ann6es terribles 
no se renouvelle plus •• C'est ce qu'ont voulu, on exhalant leur dernier soupir 
ceux qui sont morts pour la Iibert6 et pour Ie droit, car ceux Il ne se sont pas battus 
seulement pour d6fendre leur patrie ••• mais pour la' pRix universelle." 

L'incorporation du pacte dans les trait6s fut par la suite utiIis6e pour conller II 
Ja Ligue un certain nombre de .Missions d6Iicates ou de longue haleine dont les 
puissances aIIi6es et associ6es n'6taient point d6sireuses de se charger ou qui ne 
pouvaient !tre imm6diatement rempIies: missions d'administration telles que celles 
qui ont trait au Gouvemement de la Sarre et de Dantzig; missions de J6gislation, 
telles que celles qui visem les lIeuves etports internationaux, les transports, Ie 
transit, etc.; missions de juridiction ressortissant /I Ja comp6tence de la Cour de 
Justice; missions humanitaires et sociales, etc., etc. ••. . Mais ce demier point de 
vuo est un r~sultat de 1a d6~ision prise de jumeler Ie pacte et les trait6s; ce ne 
fut point un des buts poursuivis. On ne s'avisa qu'au cours des n6gociations subs6-
quentes de l'utiIit6 qu'D y aurait l se servir de la nouvelle i~titution, pour sortir 

de 10"'" encoro I.. memos IdEes dana oon cIiocours du Guildhall l Londroo, 10 28 Occobro 
.. La clef de 1& Palx. c'eat sa garantie et DOD pas sea atipulaCioDSa U 
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d'embarras, dans bien des cas oil les n6gociateurs du trait6 n'arrivaient pas II une 
solution satislaisante ou n'avaient pas Ie temps d'6tudier certaines questions tech
niques et complexes. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore les chancelleries abandon
nent au Conseil de la S. D. N. les questions 6pineuses dont la solution leur 6chappe'). 

On • dit que la Conf6rence en d6cidant d'aborder ainsi d~s Ie debut 1'6tude du 
Pacte avait mis la charrue avant les boeuls et perdu beaucoup de temps II discuter 
les moyens de garanlir la paix au lieu de commencer d'abord par 1'6tablir; qu'en se ' 
perdant dans la th60rie elle avait couru un gros risque politique: celui de voir les 
vaincus se ressaisir et I'anarchie europ6enne devenir incurable. C'est un reproche qui 
a-t-6t6 fait II M. Wilson par ses propres compatriotes Le pr6sident s'en est vigoureuse
ment d6fendu et tout porte II croire qu'en elfet la critique n'6tait pas fond6e. Tout 
d'abord iI fut impossible de commencer la discussion des conditions de paix propre
ment dites avant que fOt connu Ie r6sultat des 61ections anglaises. Ensuite, Ie d6faut 
de coordination des dilf6rentes pr6parations de paix, dans les divers pays, n6cessitait 
un ajustement qui ne fut meme jamais obtenu. En troisi~me lieu Ie Conseil Supreme 
fut pendant les deux premiers mois au moins qui suivirent I'armistice, absorb6 par 
see fonctions ex6cutives de gouvernement de fait, qui I'obligeaient II prendre les d6ci
sions urgentes et II parer au plus press6. On sait que ce n'est gu~re que BOUS 

la pression de I'opinion et lorsque Ie Conseil des Dix se fut transform6 en Conseil 
des Quatre qu'i1 aboutit enlln II des solutions el'fectives. On peut donc consid6rer 
que Ie travail consacr6 lila S. D. N. et qui fut lait sous la direction exclusive de M. 
Wilson, par des Commissaires dont la pr6sence ne faisait pas d6faut ailleurs, n'. 
pas pu retarder de fa~on appr6ciable la conclusion de la paix. Nous verrons d'ailleurs 
que les discussions de la Commission de Crillon n'occup~rent que tr~ peu de temps. 

Les d6cisions ainsi prises, pour fondamentales qu'elles lussent, revenaient de 
droit au Conseil des Dix. II lui appartenait aussi de d6cider de la composition de la 
Commission qui serait charg6e d'61aborer Ie Pacte; c'est ce qui lut lait en principe 
dans cette meme s6ance du 22 Janvier. 

M. Wilson proposa tout d'abord que 1'6conomie du Pacte lOt 6labor6c par une 
Commission compos6e exclusivement des repr6sentants des grandes Puissances 
et soumise ensuite II I'approbation de la totalit6 des pl6nipotentiaires des petilS BtalS 
pr6sents II Paris. II arguait de la difllcult6 de venir l bout d'une oeuvre aussi d61i
cate si on conllait 1'61aboration II une Commission nombreuse. Ce pr0c6d6 qui corre
spondait II la tactique adopt6c par les grandes Puissances du Conseil des Dix, qui 
avaient r6solu de tenir II 1'6cart les repr6sentanlS des petites, aurait dO, semble-t-i1, 
rencontrer I'approbation de, M. M. Clemenceau et Lloyd George. II n'en lut pas 
ainsi: ces deux hommes d'Etal insisl~renl vivemenl .upr~ de M. Wilson pour que 
ia Commission du Pacte luI compos6e comme les autres Commissions techniques 
de la Conf6rence, et meme pour qu'on y introduislt en assez grand nombre les reo 
pr6sentants des petites Puissances. Lea raisons invoqu6es 6taienl nnt6r6t capilal 
du Pacte el de la garantie pour les EtalS les plus faibles el I. n6cessit6 d'associer 
aussi compl~temenl que possible I'opinion publique • I. naissance de Ia Soci6t6 
des Nations. M. Wilson souwonnail chez ses interlocuteurs d'.utres pr6occupations: 

I) Haute--Sil&ie j Autriche etc .•••.• 
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Ie doSsir d'a1outdir les d~Jib~rations de CriIll>IIi·1:II augmentant Ie personnel de la 
Commission et de se d~barrasser pour UI1>I\IIJIlIIS,plus ou moins long des discus
sions relatives all Paete. II accepta cependlllU,lmais en se promettant de metier 
vigottrettSement et rapidement les discl1ssionlWo: 

iJ fut donc d&:id~ ql1e la Commission comprendrait 10 reprtSsentants des grandes 
Puissances, II raison de deux pOl1r chaCllne d'elles, et 5 pOl1r J'ensemble des moyens 
et petits Etats. Cette regie adopt~e 6galement pour Ie Travail et les Transports fut 
I'occasion de la premi~re bataille pl1bJique entre "Pttissances II int6rets g6n6raux et 
Pttissances II int~rets IimitoSs", ces derni~res devant se r6unir entre ·elles pOl1r d67 
signer ql1els Etats nommeraient les 5 Commissaires. II y eut d'abord rtSsistance et 
M. Clemenceau dut recourir II la mani~re forte, qui ll1i 6tait d'ailleurs assez fami
lin. Les petites Pttissances doSsign~rent la Belgiql1e, Ie BroSsil, la Cbine, Ie Portu
gal et 1a Serbie; mais Ie 3 Mars, un nouvef incident se produisit II propos de la 
nomination des Commissions Bnanci~re et 6conomiql1e; et Ie 6 la Commission de 
Crillon fut al1toris6e II s'adjoindre les repr6sentants de ql1atre noveaux Etats: Gr~ce, 
Pologne, Roumani.e, et Tch6coslovaquie ce qui porta de 15 II 19 Ie nombre de ses 
membres. Cette composition devait donner aux Pl1issances secondaires une inBu
ence pillS consid~rable dans la confection du Pacte ql1'elles n'auraient pu l'esp6rer. 

Cette 6voll1tion dans la structure de la Commission pOl1rrait sembler aujourd'hui 
aprb coup comme Ie proSsage de la lutte· qui s'est poursuivie depuis entre petites 
et grandes Pttissances all sein de la Soci~t6 en fonctionnement. On ne saurait tou
terois rien exag~rer: db Ie d~bl1t la pr6dominance des grands Etats apparl1t comme 
se 'd~gageant d'elle meme des circonstances et comme devant etre Ie trait caract&
ristique de la conception du Pacte. 
. Cette pr6dominance 6tait la cons~quence fatale de l'obligation de garantie. 
Db 10rs qu'il s'agissait de constituer ttne force pour Ie maintien de la paix, il 
fallait bien a1ler chercher les 616ments de la puissance III 011 ils existaient. II' y 
avait III 6galement· une cons6ql1ence fatale des habitudes prises pendant la guerre. 
C'6tait rEntente, les Puissances alli6es et associ6es qui avaient fait la guerre 
du droit et 6bal1ch6 entre elles une organisation 6conomico-politico-militaire qui 
constituait d6jll une soci6t6 intemationale de fait sensiblement plus int6gr~e 
ql1e ne devait retre la Soci~t6 des Nations ello-meme. II sufBt de se souvenir 
de J'organisation du Conseil Sl1preme, organe politique; du eommandement 
ttnique conB6 all Mar6chal Foch; de roeuvre 6conomique comml1ne r6alis6e 
pendant la gl1erre: achats en commun de mati~res premi~~, distribution 
des vivres, centralisation des transports maritimes, politique comml1ne en mati~re 
Bnanci~re et en mati~re de change, etc. Tout cela constituait entre les principales 
Puissances alli6es et· associ6es line Association de fait qui se continua d'ailleurs 
pendant les n6gociations de paix sous ces trois formes politiql1e, 6conomique et 
militaire. L'id6e tltait trop naturelle de consid6rer la future soci6t6 des Nations 
comme devant prendre la sl1i1e de cette organisation interalli6e. Le projet fran~ais 
appliquait celie id6e en mati~re militaire. Le Conseil Supreme 6conomique dans 
ses demi~res sessions de Bruxelles, Ie 20 Septembre et de Rome les 21 et 22 
Novembre 1919 exsminant la d6s0rganiSlltion 6conomique et commerciale de l'EI1-
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rope en vint tout naturellement'." envisager ses relations avec la Soci~t6 des 
Nations et, sur Ja proposition de ,I. 'd6legation italienne, r~olut de donner pour in
structions 1 son Comit6 permanent de Londres de se tenir en rapport 6troit avec I. 
Societ6 des Nations. Quant 1 I'action politique interaIIiee, on sait qu'elle 5e perp6-
tua au Conseil Supreme et 5e survit encore (avec beaucoup moins d'efllcacit6) dans 
I'action des organismes tels que les grandes Conf6rences, Ie Conseil des Ambassa
deurs et les differentes Commissions issues du Trait6. En realite lorsque M. Wilson 
debarqua 1 Paris, il vit fonctionner (et il y prit part) un v6ritable • Gouvernement 
international de lait" constitu6 sur l'Europe en pleine anarchie par les premiers 
Ministres des Puissances victorieuses. Parallelement avec les negociations de I. 
Paix, ce gouvemement oligarchique remplit un veritable rOle executif dans Ie but 
d'6viter toute velleite de r6volte de la part des vaincus et d'organiser les insti
tutions et la politique des nouveaux Etats. Celie tutelle ne fut marne point sans 
effet sur les neutres. La prUminence effective des grandes Puissances victorieuses 
6tait telle 1 celie epoque que les conditions de la paix furent pratiquement dict6es 
1 tous les negociateurs. II sufllra de rappeler ici pour memoire la distinction entre 
les Puissances dites 1 int6rets generaux et les Puissances dites 1 interats Iimit~; 
la suppression de toute discussion en s6ance pl6niere et des s6ances plenieres elles 
memes 1 partir de la quatrieme, celie du 25 Janvier 1919 qui fut pr6eis6ment con
sacr6e 1 la Soci6t6 des Nations; enlln la v6ritable omnipotence du Conseil des Dix, 
puis du Conseil des Quatre. Ce n'est point ici lieu de discuter la valeur juridique, ni 
l'opportunit6 politique de la methode adopt6e par la Conference de Paris. Mais il Un
portait de signaler Ie rapport etroit qui exista entre ces pratiques et la conception ori
ginaire du Paete de la Societ6 des Nations. Les cinq grandes Puissances furent d'.e
cord dans les deux cas pour adopter celie attitude autoritaire et celie politique oligar
chique. II est probable que pratiquement elles furent obligees de I'adopter; il est 
certain que psychologiquement il ne vint 1 I'esprit d'aucun des hommes d'Etat 
responsables l'id6e d'en adopter une autre. La volont6 de maintenir I'union et 
I 'h6gemonie qui avaient assur6 la victoire et qui, dans leur esprit, 6taient n6ces
saires pour imposer les conditions des trait~ et r6aliser ensuite leur el[6cution et 
Ie maintien de I. paix, fut Ie ciment qui r6alisa entre les artisans des trait.ss de 
1919 et particulierement entre M. M. Lloyd George, Wilson et Clemenceau, I'una
nimite sur les principes directeurs de la S. D. N. II fut implicitement convenu, et 
sans marne qu'il rot besoin, peut-etre, de se donner 1 ce sujet des assurances for
melles, que la Ligue 00 la Soci6t6 perp6tuerait I'alliance. Tootefois, comme M. Cle
menceau ne croyait pas 1 1',efficacit6 de la Ligue et se d~int6ressait de son avenir, 
Ie ,ole de I. France se trouva diminu6. Le projet c\'h6g6monie collective, qui avait 
une origine surtout anglaise eOt pu se muer en une Mg~monie anglo
saxonne. 

• • 
• 

Les d~lib6rations do Conseil des Dil[ devaient ~galement engager I'.venir sur 
un certain nombre de points fondamentau:r de la future constitution des peuples. 
C'est ainsi qu'il fut virtuellement admis des Ie d~but que les Dominions anglais 
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seraient membres de la Soci6t6. C'est ainsi que noDS avons vu M. Wilson consentir 
a eli que I' AUemagne et ses AIIi6s fQssent admis a un stage probatoire, ainsi que 
la Rossie. II y avait d'ailleurs certains Etats, tel Ie Melrlque que les EtalS-Unis eox-
memes frappaient d'ostracisme. ' 

Parmi les grands probl~mes d'ordre politique dont Ie sens devait etre 61ucid6 avant 
que Ia Commission tecbnique consigoit dans Ie Paete les formules appropri6es, noDS 
citerons: la limitation des armements et celie corrlilative de la garantie; la ques
tion de I'Organisation internationale du Travail; la question 6pineuse des mandals. 

L' Am6rique avait fait Ia goerre dans I'espoir qu'il en r6sulterait un 6tat de sta
bilisatio~ et de s6curit6 qui pourrait etre maintenu sans de lourdes d6penses mili
!aires. M. Wilson caressait tout particuli~rement cet id6al qai formait Ie No IV des 
fameox quatoJ"LB points. A l'id6e d'uo d6sarmement correspondant lla .domestic sa
tely- qu'il avait emprunt6e 1 la constitution aDi6ricaine elle meme, - sans peut eire 
s'apercevoir suffisamment que la Ligue ne serait pas, au moins au d6but, uoe F6-
d6ration d'Etats, - il avait joint l'id6e d'uoe r6duction du mat6riel et des munitions 
de guerre proportionelle 1 1'6cbelle des armements accord6s 1 chaque Etat, id6e 
emprunt6e au Glin6ral Smuts, et celie de I' abolition de Ia conscription cb~re 1 la 
fois au Glin6ral et 1 Lord Robert Cecil qui voyaient dans Ie service militaire obli
gatoire I'origine de tout militarisme et de toute complication europ6enne. En met
tant au point dans sa r6sidence de I'Mtel du Prince Murat Ie projet imprim6 du 
Covenant, il avait ,redig6 uo article 4 portant sur Ie d6sarmement et dont Ie scb6ma 
Pl!Dt ainsi s' analyser 1): reduction des contingents aox besoins de Ia s6curit6 int6-
rieure ilt aox n6cessit6s d'uoe collaboration en vue de maintenir la paix entre les 
membres de la Ligue (ceci n6cessit6 par Ia conception de la garantie active et po
sitive); - abolition de la conscription; - abolition des manufactures priv6es d'ar
mes; pUblicit6 donn6e aox armements de cbaque Etat; d6sarmement'r6alis6 non 
pas . par Ie Pacte qui ne poserait que 1es principes, mais par une acceptation una
Rime des gouvernements int6ress6s donn6e au plan de d6sarmement dress6 par 
I'organe directeur de la Ligue (Ie Corps des D616gu6s puisqu'l 1'6poque o~ nous 
nous pl~ns I'importance du nile du Conseil n'6tait pas encore d6gag6e). 

1) Art. IV. The oontracting powers leCOgDize the principle that the establishment aod 
maintenance 01 peace will require the reduc:tioD of national armaments to the lowest point 
cODsistent with domestic .reIY, and the enforcement by common action of international obli
priona; and the delegatee are directed. to formulate at once plans by which such. reduction may 
be brought about. The plao ao lormulated aball be binding when, aod only when, DDODimoasly 
approved by the Govemmenta signatory to this covenant. 

As the buis for such • reduction of armaments, aU the powers subscribing to the Treaty 
01 Pea... 01 which this oovenant oonatilUt .. a part, hereby __ to aboliab ooJl801'iption and 
III other lonna 0/ oompul8ory military oem ... , aod aIao __ that their luture lorces 01 
defense and of international action shall consist: of militia or volunteers, whose numbers and 
metbocl8 of training shall be fI.xecl. aher expert inquiry. by the agreements with regard to the 
reduction 01 armamenl8 referred to In the laot preceding paragraph. 

The Body 01 Delegat.. aball aIao determine lor the consideration aod action 01 the several 
Goveraments what direct military equipment and armament is fair and reasonable in propor
tion to the scale of lorc:ea laid down in the program of disarmament; and these limits, when 
adopted, aball not be exceeded without the permiB8ion 01 the Body 01 Delegates. 

The CODtrac:tiDg powel'll further agree that munitioDs and implements 0' war shall Dot be 
manufactured by private enterprise, or 'or private profit. and that there shan be run and fraot 
publicity .. to all aadonal armamenl8 and mllil8ry or naval programa. 
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La question fut soulev6e devant Ie Conseil des Dix d~ Ie 20 D6cembre; Ie 21 
M. Balfour proposa de nommer un Comit6 sp6cial pour 1'6tudier, mais bientOt on 
s'aper~ut qu'i1 convenait de consid6rer s6par6ment la question imm6diatement r6so
luble du d6sarmement de I' Allemagne et celIe plus lointaine du d6sarmement g6n6-
ral. M. Wilson consentit, devant la r6sistance intransigeante de la France, de I'Italie 
surtout, 11 entrer dans la voie des concessions relatives au service obligatoire ainsi 
que de plusieurs petites Puissances, notamment la Pologne, qui se sentaient 
beaucoup trop menac6es pour consentir 11 se lier les mains. On fit donc appeler Ie 
Marechal Foch et la question du d6sarmement allemand resta entre les mains du 
Conseil des Dix. On convint mi!me, un peu plus tard de faire sur ce point un "Traitl 
prlliminaire". C'est Ill' Allemagne seule que I'on allait appliquer les crit6riums de M. WiI
so~. La question du plan de d6sarmementg6n6ral fut renvoy6e lla Commission du Pact6. 

On remarquera que Ie Conseil des Dix, pas plus que la Commission de Crillon 
ne s'occupa du dtsarmement naval. M. Wilson avait cependant r6dig6 sur ce point 
des projets d'articles, mais iI les abandonna tr~ vite, soit qu'i1 eOt estim6 que la 
r6serve faite Il ce sujet par l' Angleterre dans les pr6liminaires de paix donnait Il 
celle-ci Ie droit de I'exiger, soit plutOt qu'iJ ait pens6 que I'organisation de la Ligue 
devant conduire 11 la suppression de toute neutralit6 dans les guerres futures qui se 
mueraient en des mesures d'ex6cution "f6d6rales", iI n'y avait pas lieu de redouter 
une h6g6monie navale, ni de pourvoir Il la d6fense de la propri6t6 priv6e. La police 
des mers serait faite par la Ligue elle meme. Ces anticipations paraissent aujourd'hui 
bien utopiques. A 1'6poque elles auraient pu Ie sembler 6galement car en Novembre 
1918 M. Winston Churchill, parlant Il Dundee, d6claralt que Ie Trait6 et la Soci6t6 
des Natious ne devraient en rien affecter la supr6matie navale de l' Angleterre et 
que c'6tait III une question qui devait eire trait6e uniquement entre anglo-saxons, 
c'est-Il-dire entre les Etats-Unis et I'Angleterre. L'on a vu Ie d6veloppement de ce 
plan Il la Conf6rence de Washington qui aboutit en r6alit6 11 un partage d'h6g6monie 
maritime. L'amiraut6 anglaise comprenant d'ailleurs que la Soci6t6 des Nations ne 
pourrait faire appel 11 d'autres forces maritimes qu'll celles de la Grande Bretagne, 
sans lesquelles la guerre n'aurait pu etre gagn6e, travaillait au moment oil la Con
f6rence de la Paix s'ouvrit Il un plan d'organisation d'un Etat Major naval intt;ma
tional. Cette conception anglo-saxonne de la supr6matie navale n6cessaire au main
tien de la paix, faisait, en somme, Ie pendant de la conception rran~aise sur ie do
maine terrestre; mais on ne put jamais faire admettre cette assimilation aux pl6ni
potentiaires am6ricains ou britanniques et les efforts en ce sens devaient rester 
aussi infructueux au sein de la Commission de Crillon que dans Ie Conseil des 
Dix lui-mi!me. 

Le Pr6sident Wilson 6tait en co qui concerne Ie d6sarmement en communion 
d'id6es avec la d616gation am6ricaine, en particulier avec Ie g6n6ral Bliss qui con
covait la garantie comme un moyen d'obtenir des concessions de III France en 
6change de ]a s6curit6 qu'on lui apporterait l elle-meme et l la Belgique. Au con
traire M. Lansing 6tait nettement oppos6 l la garantie directe, c'est-Il-dire l la 
promesse d'intervention en cas d'agression. II avait l maintes reprises pr6venu Ie 
Pr6sident de I'opposition qu'i1 rencontrerit sur ce point aux Etats- Unis, lorsque 
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I'opinion publique americaine aurait recouvre ses habitudes-d'esprit traditionelles. 
II avait meme prepar6 un scbema d'articles destine l se substituer l la garantie 
directe et comprenant simplement Ie devoir pour chaque membre de la Ligue de 
s'abstenir de toute agression sous peine de s'exposer l des sanctions d'ordre eco
no~iqi1e; mais Ie President et M. House avaient leur si~ge fait d'_utant plus qu'ils 
savaient des ce moment que M. Clemenceau n'acceptait la forme anglo-saxonne 
de Societe des Nations qu'en consideration de Ia garantie. Les suggestions de M. 
Lansing n'eurent done _ucun resultaL 11 les reitera par IIcrit Ie 23 Decembre 1918; 
mais Ie President refilsa de discuter sur ce point avec lui et meme, selon Ie Secre
taire d'Etat, ne lui accusa pas reception de sa lettre. Avant meme les discussions 
de Crillon qui devaient alfaiblir Ie plan de d6sarmement terrestre anglo-saxon, les 
grandes Iignes du sujet etaient done dej. 6xees. 

II en rut de milme en ce qui conceme les m&ndats et 1'0rganisation intemationale 
du TravaiL 

La resolution en verto de Iaquelle devait etre cr66e I'organisation intemationale 
du Travail etait ,u premier chef une resolution de politique generale. M. Wil
son etait convaincu ainsi que ses coll~gues des etroites relations qui existent entre la 
paix sociale et la paix internationale: I_ premi~re est necessaire au maintien et • la 
garantie de la· seconde. II IItait d'ailleurs urgent que I'opposition du monde du 
travail ne vint pas compromettre les efforts de la Conference. Dans tous les pays 
les ouvriers s'etaient montres patriotes au debut de I_ guerre. Les craintes que les 
gouvc,rnements avaient pu concevoir anterieurement avaieont ete vaines, mais la 
revolution russe, puis la revolution allemande, les avaient eclaires sur la puissance 
du proletariat, ainsi que sur les dangers qui pouvaient naitre de ses experiences 
gouvemementales. A mesure que la guerre s'etemisait I'attitude des partis socia
Iistes dans les differents pays s'6tait d'ailleurs modillee. Apres avoir particip6 par 
leurs representants • la formation des Cabinets de guerre, ils 6taient passes • 
l'oPPosition, en Prance, notamment, sous Ie Minis~re Clemenceau. En Italie la 
majorit6 socialiste avait toujours 6te opposee l la guerre. On sait en outre que 
malgre I'obstruction des Gouvemements, I'action separ6e des partis socialistes 
nationaux s'etait 61argie en une action internationale des Ie debut de la guerre, entre 
les mains du bureau de I'intemationale ouvri~re qui s' 6tait install6 • La Haye 
en 1914. Rappelons pour m6moire les Conferences de Zimmerwald en Septembre 
1915: de Kienthal en Avril de la meme annee: celie de Stockholm en Avril 1917, 
lorsque Ie Bureau de l'Intemationale fut transf6re dans cette ville; celie de Lon
dres, Ie 20 Pevrier 1918, qui adopta les resolutions du Labour Party sur les condi
tions fondamentales de la paix. Le monde. ouvrier acceptait les declaratio"s de 
M. Wilson en faveur de I_ democratie mondiale: Ie principe d'une Ligue des 
Nations et du droit des peuples • disposer d'eux, et, si nous negligeons les articles 
d'ordre territorial, preconisait I'administration de I' Asie turque et de I' Arabie par 
une Commission dependant de la Ligue des Nations, la restitution des colonies 
allemandes, mais leur administration sous Ie contrOle de la Ligue des Nations 
avec, pour celles d'entre elles 011 se serait possible, une autonomie administrative 
comportant une participation progressive au self govemement local. Dans Ie domaine 
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j!conomique la conlj!rence se ralliait aux principes de la Iibertj! du commerce et 
de la porte ouverte, du contrllle des matieres premieres, etc. .. Elle dj!cidait enfln 
de r6unir une nouvelle conl6rence du travail dans un pays neutre, de s'aboucher 
avec les repr6sentants des alli6s, d'envoyer des reprj!sentants 1 la Conl6rence de 
la paix et de tenir concurremment avec elle un Congres socialiste et travailliste. 
Ces r6solutions lurent communiqu6es aux organisations socialistes des pays 
ennemis. 

Un peu avant I'armistice une nouvelle Conl6rence interalli6e du travail se tint 
1 Londres (Septembre 1918) pour discuter les conditions de paix des puissances. 
Les 14 points du Pr6sident Wilson y lurent accept6s et la liaison j!tablie avec les 
partis socialistes de l'Europe centrale. En Fj!vrier 1918, au moment meme oi'l se 
discutaient 1 Paris en des rj!unions olflcieuses les bases rondamentales de la Ligue, 
Berne donnait I'hospitalitj! 1 deux Congres ouvriers, celui de I'lnternationale 
ouvriere, celui du syndicalisme international. Vun et I'autre poserent en principe 
que I'action ouvriere devait participer II la constitution de la S. D. N. pour en 61argir 
la conception. On j!tait d'accord pour lui preter j!ventuellement I'appui des tra
vailleurs sans lequel la nouvelle institution serait mort-n6e, 1 condition qu'elle 
s'engageilt 1 laire triompher les revendications sociales du travail. Le Congres 
syndical r6clamait en outre 1'j!laboration d'un statut humain du travail dont I'appli
cation internationale serait conflj!e 1 la Soci6t6 des Nations. Ce voeu devait, on Ie 
sait, recevoir satislaction dans la partie XIII du trait6 de paix dont I' art. 427 con
stitue la charte des droits de I'ouvrier. Les voeux qui Iurent 6mis 1 Berne et I. 
conception de soci6t6 des Nations qu'i1s pr6conisent est relativement proche de celie 
qui lut rj!alis6e, et somme toute peu originale et peu r6volutionaire. Le Conseil des 
Dix resolut d'utiliser ce mouvement. '). Ainsi Iurent pos6es les bases de l'Organisme 

1) Texte des resolutioDs du CODgtft: aocialiste international de Berne: 
,. Une nouvelle guerre ne peut e,re emp@ch6 que par I. cr6ation d'une Ligue de. NatioM. 

Cette Ligue doit e,re composie de representatioDB populairea de tOUI lee pay. er nlttre d'une 
paix du droit qui De conticndrair cn puissance lucune cause de conOit. 

Lea Etats cODatruits aur Ia base du droit des peuples I d~tenniDet leurs d&rin&. doivent 
etre admia dana la Ligue. Tous lea membres de 18 Ligue ont lea memes droits et devoir., afin 
que I. Ligue puisse pleinemenr remplir SI riche, et lea peupJea DOD encore arriv& I matdritE 
doivent e,re prot~gf.s par I. Ugue et obtenir la posaibilite de deveair par leur d~veloppement, 
membrea de Ia Ligue. 

La premi~re tache de la Ligue est d'empecher de nouvelles guerrea par .. criation d'or .. 
ganismes de m~diation er d'arbitrage; auxquels seront soumiSe8 toutes lea questioJUI poUY.Dt 
dODner lieu I conftit. Vorgane iDlemational doit pouYoir proceder i dea reetiftcatioD8 de fron .. 
ti~rea de tout temps, apra. consultation de Ia population, a'il est nliceaaaire. 

La Ligue des Nations doit 8upprimer toutea lea armlies puissanrea et amener Ie d&arme
ment glinliral; aussi longtemps que la puissance d'une annie est jugee nliceaaaire en raison de 
la situation intemationale, cene armu doit etre plac:h sou 1a direction de la Socilitli des 
Nations. 

Celle.-ci doit disposer de moyens economiques de pression pour .mener l'ex6:ution de se. 
decisions, s'il eat necessaire. . 

La Soci~re dee Nations doit contrater directement lea voies eI moyena de communication. 
internationalea. . 

La Sociit6 des Nations doit obtenir des pouvoin lui permettant de ae d~velopper comme 
organiame reglaDt 1a production et Ia repanition des denree. .limentairea et de. m.d~teII pre
miera du monde entier, afin de porter Ia production au plus blut degrf. 
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international du travail con~ originairement comme une dependance da la Ligue, 
devenu depuis une institution autonome, dont on ne pr6voyait peut~tre pas alors 
l'importance et la vitalit6. 

Le probl~me des mandats se trouvait etre dans un domaine trb different, mais 
tout autant que la question ouvri~re, un probl~me de politique interalli6e. II 
s'agissait nonseulement de mettre en oeuvre- Ie principe proclam6 par M. Wilson 
et accept6, peut etre an peu l contre coeur, par les Puissances, de renoncer • 
toute annexion. II s'agissait encore de donner satisfaction ilIa promesse humanitaire 
de ne plus utiliser I'action colonisatrice que comme un moyen d'61ever et de civiliser 
les races arri6r6es et les races inf6rieures, et de les amener progressivement II 
I'autonomie et l la libert6 politique1

). Au fond, n s'agissait pour les hommes d'Etat 
continentaux de combiner les ambitions d'expansion de la France, de I'Angleterre, 
des Etats-Unis, du Japon et des Dominions britanniques, aux d6pens de I' Aile· 
magne et de I. Turquie, en r6partissant entre elles les charges et les avantages d'une 
vaste tutelle internationale. On collQOit que I. Commission de Crillon filt totalement 
incomp6tente. C'6!ait toute la question d'Orient; celie du PaciOque; celie de la 
rivalit6 coloniale anglo-fran~aise; celie des exigences de l'Australie et de I'Afrique 
du Sud, qui se posaient. Une forte opposition au nouveau syst~me se dessinait en 
certains pays, notamment en France et dans les Dominions anglaises, mais M. Wilson 
devait une fois encore imposer sur ce point sa volont6. On sait que les difftcult6s 
d'ajustement des int6r6ts impliqu6s dans da question des mandats ont n6cessit6 trois 
ann6es de n6gociations et n'6taient point encore totalement r6solues lorsque s'est 
reunie la troisi~me assembl6e de la Soci6t6 des Nations en 1922. La fa90n dont 
les pouvoirs apparemment con06s l la Soci6t6 lui lurent es9Rmot6s par les grandes 
Puissances, sulOt • montrer que Ie syst~me adopt6 • Paris constitua un v6ritable 
trompe-l'oeil.' Les r6solutions y relatives furent prises par Ie Conseil des Dix les 
premiers jours de Janvier 1919 et les dispositions en apparence detaill6es de I'article 
22 du paete ne lurent et ne pouvaient etre, qu'un vague expos6 de principes se 
prlltant • toutes les interpretations. 

La question des mandats apparut tout dabord sous I. plume du G6n6ral Smuts. 
C'est son petit opuscule sur les "Suggestions pratiques" qui Ot de la tutelle inter
nationale I'une des bases de la Soci6t6 des Nations. Celie id6e devait 6videmment 
pl.ire • l'Angieterre: elle s'accordait • la fois avec Ie principe du Gouvemement 
de fait des grandes Puissances, et avec la politique du self-governement-Iocal. Elle 
s6duisit 6galement M. Wilson qui en Ot la base des articles additionnels qu'il ajouta 

L'ftabliaaement, Ie dEveloppement et l'exEcution d'm droit ouvrier appartienoent Egatement 
.WI: fonetioDs Ec:oDomiquea de )ft Ligue des Nations. 

La formation de la Ligue des Nations aura lieu aujourd'hul 80US Ia poua8Ee des effete de 
Is perre. La SociEtE des Nation De Be dEveloppera favorablement plua tard, loraque lea effete 
de 1a guerre 811roBt perdu de leur acuitE, que ai Ie prolEtariat international se tient derrilre elle 
avec toute .. force, et la d~veloppe. 

Lea effete de la SoclEt~ des Nations Beront d'autant plus puissant. et salutaires Q.ue Ie mouve
ment Duvrier aera plus fort dana toua lea pay., que lea Duvriera seront plus coDscienra de leur 
mi .. i"D internationaie; qu'ila eombauront avec plus d'lnergie politique la violence de leur 
propre gouvemement, 'lu'ita r6aliaeroDt davaatage Ie lociaUsme et cOD8rruiront mieux 1a nou
velle InternarionBle!' 

1) V. Art. 23 (b) du POCIe. 
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a son plan de Ligue des Nations imprim6 a Paris en Janvier 1919. Mais Ie plan du 
G6n6ral . SmulS 6tait loin d'envisager I'administration des colonies allemandes. II 
avait 6t6 conQu en vue de r6gler la situation des nouvelles nations Iib6r6es de la do
mination des Empires Austro-Hongrois et Ottoman. On h6sitait alors a en laire des 
EtalS souverains et totalement ind6pendanlS, et comme on craignait de les laisser 
dans un isolement et une inexp6rience dangereux pour la paix et pour leur d6veloppe
ment propre, l'id6e 6tait n6e de conller a la Ligue, c'est a dire en lait aux Grandes 
Puissances, la tutelle de ces entit6s politiques 6mergeant peu a peu a la vie inter
nationale du lond du chaos europ6en. C'eOt 6t6, si Ie projet avait pris corps plus com
pletement, 1'6tablissement non pas d'un super-Etat, mais cependant d'une personnalit6 
internationale sup6rieure dont on laisait l'h~TiUeTe des grands empires d6lunts. 

La conception juridique qui consid6rait ces territoires comme d6sormais sans 
maitres et les assimilait a des h6ritages en d6sh6rence; I'assimilation que Ie G6-
n6ral laisait des pouvoirs de droit public au mandat du droit priv6 sont 6minemment 
contestables. Mais transport6es sur Ie domaine colonial, elles peuvent se d61endre 
pratiquement. Le G6n6ral Smuts pr6conisait la pratique du mandat parce que I'ex
p6rience enseigne que I'administration intemationale aboutit al'impuissance; mais il 
conllait II la Ligue une action directe alln de lui permettre de dresser la charte de sea 
mandataires, de surveiller leur action, d'assurer la Iibert6 commerciale, la pacillca
tion, la limitation des armemenlS et d'empacher I'exploitation des peuples. L'extension 
progressive de ce systeme a toutes les colonies supprimerait peu /i peu Ie systeme 
colonial, et 1'6mancipation progressive des peuples inl6rieures aux trois degr6s qui 
correspondent aux mandats A, B, C, permettraient d'arriver Ii la constitution succes
sive de soci6t6s autonomes tendant peu a peu Ii se rapprocher de la situation sociale 
et politique laite aux divers membres du Commonwealth britannique. Cette con
ception d'ensemble ne manque ni d'int6rat, ni de grandeur. Qe lut celie de M. Wilson. 
Ce n'6tait pas celie de ses collegues du Conseil des Dix ni de leurs clienlS. 

Des Ie 23 Janvier M. Lloyd George demanda 11 mettre sur Ie tapis la question 
des colonies allemandes, bien qu'elle lOt inscrite la dixieme, c'est-a-dire la demiere, 
au programme des travaux. M. Wilson r6pondit que Ie reglement des affaires 
europ6ennes semblait plus pressant. N6anmoins des Ie lendemain M. Lloyd George 
revint au Conseil des Dix escort6 des quatre Premiers des Dominions: M. M. Smuts, 
Massey, Hughes, et Borden, dans I'espoir de lorcer I. main au Pr6sident et de lui 
laire accepter I'annexion pure et simple que les Dominions r6clamaient, soutenus 
d'ailleurs par M. M. Clemencau, Sonnino et Makino. M. Wilson ne se laisss pas 
6branler et qualilla assez clurement la proposition de ·spoils system". II d6clara que 
Ie systeme des mandalS, dont il donna un exp0s6 clair et d6taill6, devait s'appliquer 
a toutes les colonies d'Alrique et du Pacillque. La discussion reprit Ie lendemain 
et dura lOute une semaine. Elle lut tres chaude jusqu'/i laisser entrevoir une rupture. 
Le 28, M. Balfour essaya d'arranger les choses en proposant I'accepflltion du mandat 
pour I' Angleterre, mais en continuant II Ie repousser pour les Dominions. Le 30, 
devant les attaques virulentes de la Presse francaise, Ie Pr6sident menaca de 
publier sea vues et sea opinions, et Ie Quai d'Orsay dut prendre des mesures pour 
imposer silence aux journaux. Les Anglais proposerent qu'une distribution des 
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colonies allemandes fUt faite par Ie Conseil des Dix, all Iiell lit place de la Soci6t6 
des Nations et inVoqll~t les engagements d6j. conclllS all pr6alable entre les 
AlIi&!. M. Wilson ne c6dant pas, M. Lloyd George 16anit les qllatre Premiers des 
Dominions et non sans peine, leur fit scepter la d6f1nition large dll syst~me des 
mandats qui devait se retrollver dans de Paete. II olfrit • M. Wilson Ie syst~me des 
trois classes, la premi~re pour les territoires tares; la dellXi~me pour ceux dll 
centre africain; la troisi~me pour Ie Slld-ouest afriCain et les tles dll Paciflqlle. Mais 
iI omettait d6lib6rement Ie principe de la porte ouverte. M. Wilson r&lista encore et 
la controverse reprit de plus belle. II y eut des paroles assez dllres 6chang6es entre 
M. M. Wilson, Massey et Hughes, Ie Pr&!ident desirant r&lerver de toute fa~n 
I. comp6tence et Ie controle n1t6riears de la Ligue. Finalement la question fut ren
voy6e pour 6tade • la Commission de Crillon, .roais les principes' et les moyens de 
les 6daJcorer avaient d6jl 6t6 confront&! et I'on POllvait p16voir I'aboutissement 
dll Iitige. M. Wilson n'avait gn~re sauv6 qlle la compiStence n1t6rieure et iSventaelle 
de la Soci6t6 des Nations. II ne pouvait empllcher la 16a1isation du partsge des 
d6poailles, d'ores et d6j. conclu. On sait que la r6sistance am6ricaine allX decisions 
des alii&! a persist6 en ce qui concerne, en particlllier, I'lle de Yap et la M6s0pota
milO (question de Mossonl. 

En prl!sence de toIlS ces poinlS acqais iI ne restait pillS gn~re qu'. tracer Ie plan 
de travail de la commission et • soumettre • ses disCussions la coordination des re. 
solqtions prises 011 virtaellement adopt6es par Ie Conseil des Dix. II est • remarquer 
cependant que Ie texte soumis • la Commission de Crillon ne fut I)i adopt6 ni 
1l!6me lu all Conseil des Dix. Ce fut un projet purellUlnl IUIglo-amlrreain. allqllel 
on abolltit de la fa~n suivante. 

Le premier projet imprim6 par M. Wilson en arrivant • Paris et soumis • la 
d616gation am6ricaine, avait donn6 lieu de la part de ses membres • des observations 
nombreases et parfois 6tendlles. Le G6n6ra1 Bliss en particalier avait demand6 un 
amendement relatif • I'admission des nouveallX membres de la Ligne aIIn de 
sp6cifler qlle si I'on exigeait d'ellX un Gouvernement reposant slIr la volont6 popa
laire et la libert6 politique on repoussait cependant trb nettement tOllte ing6rence, 
tOllte intervention d'ordre interne. De leur cat6 M. Lansing et les jurisconsultes du 
D6partement d'Etat, en particulier M. James Brown Scott avaient d6fendll une con
ception toute dilf6rente de la Ligne des Nations, se rattachant d'assez pres l I'esprit 
des dellX Conf6rences de La Haye. La Pr6sident fll, imprimer un nouveau texte 
oil iI introdllisit de nouveallX articles aur 1'6gaIiliS religiease, la libert6 des mers, 
la publication des Trail&!, 1'6galit6 commerciale, la porte ouverte, etc ••.• ; mais ce 
projet ne vit jamais offlciellement Ie jour, car les Anglais avaient de leur cal6 pre. 
pa16 un texle qui fUI soumis, Ie 19 Janvier, au Pr6sident. Ce lexte fitail trb 
dilffirent du sien notamment en ce qui concemait I'admission des Dominions, la 
cr6ation de la Cour de Justice, Ie statat des minoril6a lOt la garantie, rMuile l la 
,arantie territoriale, 101 bomant Ie r61e de la Llgne, en cas de conflit, ll'6mission 
d'un avis qui laissait Ie droil aax EtalS en litige d'occaper par la force Ie terriloire 
contest6. 
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En pr6sence de ces divergences, M. Wilson eut Ie 19 au soir, une longue Con-
16rence avec Lord Robert Cecil et I'on convint qu'iI 6tait n6cessaire que les deux 
Gouvemements ajustassent leurs points de vue dans des conl6rences personnelles 
et suivies. On chargea de ce soin deux jurisconsultes des D616gations: M. David 
Hunter Miller pour I'Am6rique et M. C. J. B. Hurst pour· la Grande-Bretagne. 
Apr~ un travail consid6rable, les deux jurisconsultes r6dig~rent un projet qui sans 
satislaire compl~tement ni les Anglais, ni les Am6ricains parut n6anmoins accep
table aux uns comme aux autres. C'est ce projet Hurst-Miller qui devint la base des 
discussions de la Commission lorsqu'elle lut r6unie Ie 3 F6vrier et que la coalition 
des volont6s anglo-saxonnes sut laire accepter presque int6gralement, au moins dans 
ses grandes lignes, aux autres Puissances repr6sent6es Ii Crillon. 

V 

LA COMMISSION DE L'HOTEL. CRILLON. 
(Premi~re session) 

Le Pr6sident qui devait repartir aux Etats-Unis Ie 14 F6vrier pour y clore la 
session du Congr~ avait environ dix jours devant lui pour mener Ii bien Ie travail de 
Crillon. II lui lallait participer au travail absorbant du Conseil des Dix, aux 
prises avec toutes les dilllcult6s qui s'6levaient au jour Ie jour en Allemagne, en 
Hongrie, en Russie. II pensait 6galement que ses coll6gues n'auraient pas 616 
liich6s de voir trainer les choses en longuer, soit pour laire de la Commission 
de la Ligue un sujet de diversion, soit pour laire de la Ligue un moyen politique 
d'arriver, sur d'autres sujets Ii leurs lIns. Aussi jamais travail technique et travail 
d'experts - car c'6tait surtout de la technicit6 et de la mise au point qu'on 
demandait aux Commissaires de Crillon, - ne lut-il men6 avec plus d'autorit6 
et d' acc616ralion. 

La Commission se composait du Pr6sident et du Colonel House pour les Etats
Unis d' Am6rique; de Lord Robert Cecil et du Lieutenant g6n6ral Smuu.- pour 
l'Empire Britannique; pour la France de M. M. Uon Bourgeois et du Doyen 
de la Facult6 de Droit de Paris M. Lamaude; pour I'ltalie de M. Orlando, Pr6-
sident du Conseil et du S6nateur Scialoja; pour Ie Japon du Baron Makino et dll 
Vicomte Chinda; pour la Belgique du Ministre des Allaires Etrang~res M. Hymans; 
du S6nateur Epitacio Possoa pour Ie Br6sil; de l'Ambassadeur Wellington Koo 
pour la Chine; du Ministre Batalha Reis pour Ie Portugal; enlln pour la Serbie 
de M. Ie Prolesseur Vesnitch Ie tr~ regrett6 Ministre du royaume S. S. H. Ii 
Paris. On sait qu'ult6rieurement elle se compl~ta de M. M. Venizelos pour I, 
Gr~; Dmowski pour la Pologne; Diamandi pour la Roumanie et 'Charles Kramar 
pour la Tsch6coslovaquie. Ces noms Ii eux seuls sulllsent Ii montrer que I. Com
mission avait 6t6 tri6e sur Ie volet et qu'elle I'emportait sur toute autre par 1'6mi
nence et la comp6tence de ses membres. 

Elle si~gea au troissi~me 6tage de I'Mtel Crillon dans Ie vaste bureau du Colo-
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nel House. Le Pr~ident Wilson tStait assis au haut bout de la tab1e, ayant l sa droite 
M. Orlando, l sa gauche Ie Colonel House derriere lequel se "tenait prat l repondre 
l tout appelle Conseiller juridique David Hunter Miller. A la gauche du Colonel 
House se trouvaient Lord' Robert Cecil et Ie GtlntSral Smuts constituant avec lui un 
bloc compact favorable l la Ligue wilsonnienne; plus loin I'opposition tStait repr6-
sentt!e par les deltSgu~ fran~ais, les Japonais, les Belges. 

La Commission se reunit pour Ia premiere fois Ie 3 Ftlvrier l 14 h. 30; la der
niere Ie 13 FtSvrier l 15 h. 30. Elle tint parfois deux st!ances par jour, en tout dix, 
sitSgea la nuit aBn de ne pas entraver Ie Conseil des Dix ou les autres Commis
sions. Le 14 la troisieme stSance pltSniere de la ConltSrence lut convoqutSe et Ie 
projet de pacte adoptt!. Le discours que M.. Wilson prononlfa l cette occasion ne lut 
guere qu'une paraphrase des textes, mais faite "avec beaucoup d'habUittl et d'auto... 
rilt!. Cette st!ance du 14 Ftlvrier marque indiscutablement une grande date dans 
I'histoire du monde." La S. D. N. tStait ntSe. Une tSmotion sincere s'empara non seu
lement des assistants mais de I'opinion publique universelle, en songeant que la 
ConftSrence, l I'unanimitt!, venait d'adopter la charte nouvelle de la collectivittS 
humaine. 

A vrai dire la "forme de SocitSttS adoptt!e par Ie projet de Pacte tStonnait un peu; 
on en percevait vaguement les insuffisances et les obscurittSs, mais I'espoir et I'enthou
siasme tStaient a10rs inftniment plus forts que la critique. On ne saurait nier d'ai!
leurs que la Commission n' ait accompli en quelque sorte un tour de force. 11 est 
faei}" de critiquer l'imprtScision des termes, les dtSfauts de la redaction, Ie d~ordre 
des articles, et la faltOn dont certains problemes furent r~olus par prtSttSrition; 
m'!is on ne saurait oublier les difficult~ de la tiche l la fois si nouvelle et si grave, 
la rapidittS du travail et l'habilettS diplomatique qu'i1 fallut dtSployer pour obtenir un 
acquiescement unanime. Le plus tSquitable est certainement de rendre hommage, 
comme I'a fait un ttSmoin oculaire, l la valeur des Commissaires et l celie des dtSli
btSrations.') 

Celles-ci au dtSbut du moins, se tinrent sans aucune solennit6, et ce qui est !icheux 
sans beaucoup de mtSthode. 11 n'y eut parfois que des comptes-rendus de pure 
forme (') ce qui apparente la Commission des Nations l ses grandes voisines, Ie 
Conseil Supreme et Ie Conseil des Dix ou des Quatre dont elle partageait I'impor
tance. Elle tStait pr~idee par M. Wilson lui meme ou tlventuellement par Ie 
Colonel House, qui empruntait d'ailleurs toute I'autorittl du President. Les discus
sions eurent lieu parfois en fran~ais et en anglais; mais dans la majorit6 des cas en 
anglais, et la necessit6 de laire vite empllcha d'adopter la methode des traduc
tions orales. On se contenta d'adjoindre aux delegu~ Iran~ais et italiens un secr6-
taire qui mumait brievemenHa discussion tandis que M. Frazier et Ie Colonel 
BonsaI remplissaient Ie marne office aupres du Pr~ident ou du Colonel House. 11 

') V. David HUDter Miller. op. cil. 
S) Ma1gr6 l'indigence dee compte-rendus, lea chancelleTies a'obstinent encore l ne lea pas 

communiquer. 11 est impossible d'en obtenir connai8San~ offici,lIa. Sans doute craint-Dn qu'on 
ae parvienne l lire entre leurs lignes espades et concises. En fait tout l'important de cu 
dileuaaions • aujourd'but transpirE, et l'attitude des Gouvemementa fut diet6e l Crillon par 
du motifs ai tr8l18parents que la politique du "Ieclet" apparait aujourd'hui enfantine. 

7" 
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fut la plupart du temps impossible de r6diger meme les proposition et les documents 
dans les deux langues. Ceci explique que beaucoup d'incertitude et d'inexactitudes 
se soient glissees dans la traduction fran~aise du Covenant, dont toutes malheureuse
ment n'ont pas disparu dans Ie texte deflnitif. Les caract~res de la procedure que 
nous venons de deflnir sufflront 1 montrer que I'influence anglaise predomina dans 
les discussions comme auparavant dans la conception et la preparation du projet 
soumis 1 la discussion. 

Le dimanche 9 Fevrier, comme on etait en somme d'accord sur les principes, un 
Comite de redaction fut forme de M. M. Bourgeois, Lamaude, Venizelos, Hymans 
et Lord Robert Cecil et se reunit chez ce dernier au Majestic HOtel. Le Jeudi 13 
Ie projet fut examine en deuxi~me lecture 1l'hOtei Crillon et Ie 14 au soir M. Wilson 
ayant pris Ie train pour Brest immediatement apr~ la seance, s'embarqua sur Ie 
Georges Washington. 

1. - La composition de /a Socitt~. 
Bien que la question edt ete r6glee en principe la Commission de Crillon eut 1 

s'occuper de la fa~n dont seraient recrutes les membres de la Ligue. 
La conception americaine composait la Ligue tout d'abord avec tous les signa

taires du Traite de Paix auquel Ie pacte devait etre incorpore. Mais Ie principe de 
I'universalite ne s'imposait pas necessairement 1 ceux des promoteurs de l'insti
tution qui en voulaient faire une Ligue. Une Ligue est une alliance; elle peut 
etre elargie, devenir generale, mais elle reste une association particuli~re en vue 
de buts particuliers: une Association libre destinee 1 combattre certaines vis6es 
politiques considerees comme pernicieuses et par consequent 1 faire face,' au 
besoin, 1 certaines Nations, Etats, ou Gouvernements, qui pretendraient poursuivre 
cette politique nefaste. Au contraire Ie concept d'universalite s'impose 1 tout 
esprit qui con~it la nouvelle organisation internationale comme une Societ6 po
litique. Dans toute societe politique la citoyennet6 ou I'allegeance des ressortis
sants est, par definition, lla fois obligatoire et acquise de plein droit. On nalt citoyen, 
on ne Ie devient pas. On a Ie droit de I'etre en faisant constater seulement son 
existence. Dans nos soci6tes politiques etatiques on peut encore changer d'alle. 
geance ou de nationalite, dans une societ6 universelle cette facult6 meme c;iSparait. 
La seule question qui puisse done se poser est celie de savoir 1 quelles conditions 
on sera reconnu membre de la Societ6, 1 quels groupements humains ou sociaux, 
1 quelles entites collectives sera reconnue la personnalite juridique jugee indispen
sable pour !ltre membre de la Societe. Sera-t-il n6cessaire de constituer un Etat? ou 
bien la .. citizenship" sera-klle accessible 1 d'autres groupements humains qU'l des 
Etats? Sur ce point nous savons dejl quelle fut I. reponse. M. Wilson avait parl6 
de peuples se gouvernant ewe-memes et jouissant d'institutions representatives et 
democratiques. L' Angleterre, pour des motifs bien connus de politique imperiale, 
voulut que la Ligue fdt ouverte 1 ses Dominions ou cOlonies 1 self govemement, 
du moins aux plus grands, car on ne voit pas qu'elle ait reclame ce privil~ge pour 
Terre-Neuve, tandis qU'elle Ie fit octroyer 1 l'Empire des lodes dont on ne peut 
qu'en for~ant les termes, pretendre qu'il se gouveme de f~on autonome'). 

') La France ne n!clama rico de aemblable pour lea protectorata du Maroc ou d'indo-Cbioe. 
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S'i1 se filt agi d'une soci6t6 politique on cOt donc pu s'en tenir Ilk, quelqu'imper. 
fection que presentit Ie crit6rium adopt6 en ce qui concerne les membres autres que 
les Elats. Mais comme iI s'agissait d'une Ligue c'est-l·dire d'une Association parti. 
culi~ et priv6e, iI fut implicitement entendu d~ d6but que Ie Pacte lui servant de 
base, c'ilst+dire I'acte d'association, serait un trait6 ferm6, c'est·l·dire un trait6 ne 
comportant pas pour les non signataires la Iibre facu!t6 d'adh6sion. On n'entrerait 
dans I' Association qu'. Ia condition d'y etre admis par les membres fondateurs ou 
les membres actuels; bien plus, on ne trouve ni dans les projets originaires, ni 
dans Ie texte 6[abor6 II Crlllon, une sp6ciRcation pr6cise des conditions • remplir 
pour pouvoir etre admis. Cette admission de la part des membres faisant partie de 
la soci6t6 est donc enti~rement arbitraire. M6me s'i1 s'agit d'un Etat, d'un Domi· 
nion ou d'une Colonie, l'entr6e peut etre refw;6e pour des raisons politiques de 
pure opportunit6, sans qu'aucun droit puisse etre invoqu6 • laire partie de la Soci6t6. 
Le projet de M. Wilson exige pour I'admission un vote afRrmatif des '/, des d616gu6s. 
C'est Ia m6me majorit6 qui fut maintenue dans Ie Pacte. 

Le plan anglais et celui de Lord Robert Cecil se montraient encore plus arbitraires 
dans la composition de la Soci6t6. Lord Robert Cecil consid6rait que la composition de 
la Ligue serait r~l!.lte par la Conl6rence de la PRix. 11 ajoutait que les Etats qui se 
montreraient d6Rnitivement indignes de conRance ou feraient preuve d'hostilit6, 
devraient etre exc[us, par exemple la Russie si Ie gouvernement bolcheviste demeu· 
rait au pouvoir. Son m6morandum ne fait pas allusion • AUemagne bien que les 
expr~ions 8 deRnitively untrustworthy" puissent etre consid6r6es comme applicables 
• ce pays. II ajoutait qu'U n'6tait pas d6sirable de se montrer trop rigide en ce qui 
concernait les admissions 8 11ttendu que les petites Puissances n'exerceraient en 
aucun cas une inHuence consid6rable" (sic). La d6[6gation fran~aise, au fond plus 
Iib6rale, ne repoussait que I'admission de I' Allemagne, et sans r6clamer une exclu· 
sion, lutta pour obtenir une sauvegarde. Et c'est • cell que ·I'on doit ['adjonction 
dans I'art. 7 du projet de pacte d'one nouveUe condition qui II subsist6 dans Ie pacte 
d6Hnitif et qui peut etre oppos6e • toute candidature: "aucune Nation ne pourra 
etre admise si elle n'est pas en mesure de donner des g';anties effectives, d.'obser· 
ver ses obligations intemationales". Formule extr6mement vague, sujette II toutes 
les interpr6tations et qui peut servir • repousser, II n'importe quel moment, sous 
n'importe que[ pretexte, n'importe queUe candidature'). 

Une demi~re condition lut enHn adopt6e par la Commission de Crillon: ['Etat 
candidat doit accepter Ie r~g[ement 6tabli par la Soci6t6 en ce qui concerne ses 
armements navals et terrestres. Cette condition qui n'avait d'abord 6t6 demand6e 
(par Ie G6n6ral Smuts) que pour ['admission dans la Ligue des Etats sueeesseurs 
des Empires Austro-Hongrois ou Ottoman et adopt6e par M. Wilson qu'avec cette 
port6e restreinte, devint, pour [a Commission de Crillon, une condition d'ordre g6-
n6ral. Elle r6pond trop bien II la politique de [a d6[6gation fran~aise pour qu'on ne soit 

Le Gouvemement, au coDtraire, De Ie dEeirait pas. ~utOD8 que 18 question de 1'admisaion 
cIea Dominions no lilt 'amala poaEe olfici.llomont 1 Crillon: olio 6talt rEgiEe d'.von ... 

;a) Par exemple ceUa de J'lrland.e et de 1'Egypte qui iuridiquement pourraient Ie produire 
.ujourd'bul. 
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pas fond6 II supposer que cette extension a ete sugger6e ou tout au moins soutenue 
par elle. 

La Commission de Crillon s'est 6galement ralli6e au concept restrictil de .. Ligue" 
quant aux proc6d6s d'admission des membres. Ainsi que Ie pr6voyait Lord Robert 
Cecil, c'est elle qui, traduisant les d6sirs du Conseil des Oix, regia la composition 
initiale de la Soci6t6 des Nations. Elle d6cida que cette Soci6t6 serait d'abord com
pos6e des signataires du Pacte - du Pacte et non pas du Trait6 - et ensuite de 
ceux des Etats d6sign~s par un pr%eole annexe, qui, apr~ y avoir et6 invit6s, lui 
donneraient leur adh6sion. Ce protocole annexe comprit un certain nombre d'Etata 
neutres qui avaient manifest6 leur d6sir d'entrer dans la Ligue, ou que les membres 
originaires souhaitaient d'y voir entrer. Le texte d6l1nitil sp6cilla que ces Etata non 
signataires du Pacte devraient y aeceder sans aucune r6serve par une d6claration 
deposee au Secretariat dans les deux mois de I'entree en vigueur du document et 
dont notillcation serait faite aux autres membres de la Societe. Pour bien afOrmer 
en outre que la Societ6 n'6tait pas ouverte /I tous les signataires du Trait6 de Paix, 
Ie nom des membres originaires fut egalement consigne dans I'annexe. Ce furent 
tous les signataires du Traite de Versailles, /I I'exclusion de l'Allemagne. 

Enlln, la Commission de Crill on devait, dans la seconde serie de ses delib6-
rations '), prevoir Ie droit pour tout membre de la Societe de s'en retirer apr~ un 
preavis de deux ans spus la condition egalement assez vague et sujette II interpr6-
tation d'avoir rempli ses obligations internationales y compris celles r6sultant du 
pacte lui marne. Elle previt egalement Ie droit de rejeter les amendements apport6s 
au pacte et de cesser par 1/1 marne de faire partie de la Societe. Enlln, elle admit 
I'exclusion de la Societe II titre de sanction contre tout Etat ayant viol6 les engage
ments r6sultant pour lui de son adh6sion au Pacte. Pr6voir Ie droit de se retirer de 
la Societe et prevoir I'exclusion II titre de sanction, c'est accentuer, et de la f~on 
la plus nette, Ie caract~re de Ligue et d'Alliance particuli~re, car ces dispositions 
seraient incompatibles, II notre avis, avec I'organisation d'une soci6t6 politique de 
droit public. Les sanctions en droit public modeme n'entrainent point d'ordinaire 
la perte de la qualit6 de citoyen, la mort civile et I'exil 6tant aujourd'hui des mesures 
penales perim6es. Les sanctions ne sont d'ailleurs efllcaces que si Ie contr';la peut 
atre maintenu /I l'int6rieur meme de la Soci6te. II n'est donc pas douteux que la 
Commission de Crillon n'ait singuli~rement aecentu6 dans la seconde de ses d6lib6-
rations la conception primitive du Pacte qui n'avait pr6vu ni Ie retrait, ni I'exclusion, 
parce que les projets qui lui avaient 616 soumis ne les pr6voyaient pas davan
tage 2). 

Ainsi fut r6g16 Ie probl~me de la composition de la Soci6t6. L'6volution qui s'est 
produite dans son sein depllis qu'elle fonctionne n'a pas modifi6 sa conception origi
naire (en pratique tout au moins); mais un tr~ fort mouvement d'opinion tend II 
pousser la Soci6t6 vers I'admission de plein droit de tousles Etats tr par cons6quent 
vers Ie caract~re universel et obligatoire. (Amendement argentin). Toutefois ce n'est III 

.) V. ci-dessous. P. 123. 
:I) Ce lurent des r.isoDs d'ordre politique et Dotamment de politique .m~ricaine. qui I'cntral .. 

n~reDt dans cette voie. 
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encore qu'un mouvement d'opinion et la pratique de I'admisslon des candidatures 
est rest6e con forme l la conception originaire du pacte. 

2. - Les organes de 14 Soci~M. 
Selon Ie premier plan imprim6 de M. Wilson, I'organisation constitutionneUe de 

Ia Ligue comportait deux organes essentiels: un "€orps de D616gu6s" et un "Conseil 
Ex6cutir'. 

Le .. Corps de D616gu6s" 6tait compos6 des Ambassadeurs et Ministres de toutes 
les Puissances contractantes accr6dit6es l (La Haye?) et devait etre pr6sid6 
par Ie Ministre des Altaires Etrang~res de H. (Hollande ?). II y a Il un souvenir 
C!vident de I'organisation mat6rielle du Bureau de la Cour permanente telle que 
I'avaient conQu les Conf6rences de la PRix. Le plan Wilson admettait 6galement 
que les d616gu6s pourraient si~ger, dans certains cas non d6linis, en Belgique ou 
en Suisse. En tout cas iI assignait comme si~ge l la Soci6t6 un petit pays ou un 
pays neulre. 

M. Wilson donnait l l'Assembl6e des d616gu6s de toutes les Nations un role 
capital dans I'organisation de la Ligue. C'6tait pour lui Ie si~ge et Ie tribunal de 
I'opinion publique' mondiale. Mais tandis que Ie projet 61abor6 en France rendait 
bommage, au moins tb60riquement, au principe de 1'6galit6 des Etats, en lui faisant 
C!Iire dans son sein un organe ex6cutif qui lui restait subordonn6, M. Wilson pla9ait 
au contraire II cot6 du Corps des d616gu6s un organe ex6cutif muni de pouvoirs 
propres, exer9ant sur lui une v6ritable tu/elle, et consacrant l'h6g6mooie de l'En· 
tente. Ce Conseil ex6cutif 6tait compos6 en eltet des repr6sentants des Grandes 
Puissances y si6geant de fa9Qn permanente et assist6s de repr6sentants des moyen· 
nes et petites Puissances cboisis sur deux lisles, par un syst~me de rotation, mais 
de telle sorte que les repr6sentants des grandes Puissances fussent en majorit6 d'un 
membre au moins. Celie combinaison qui est rest6e incbang6e dans Ie projet 61abor6 
II CriIIon, se retrouve textuellement dans les suggestions du G6n6ral Smuts (prin. 
cipe de la majorit6 de justesse). 

Le Corps des D616gu6s (ou la Conf6rence g6n6rale), investi d'une comp6tence 
g6n6rale, avait, dans les projets Wilson, Ie droit de s'occuper, sur I'initiative de 
I'un quelconque de ses membres, de toute altaire rentrant dans les attributions 
de la Ligue des Nations, ou altectant la paix du Monde. Mais aucune initiative ou 
decision des D616gu6s ne pouvait etre amen6e iI eltet qu'apr~ avoir 6t6 .. d66nie 
et accept6e" par Ie Conseil ex6cutil. (Saul dans Ie cas oil Ie Covenant pr6voyait pour 
Ie Corps des D616gu6s une comp6tence active d6termin6e, - par exemple en 
mati~re de r6g1ement des litiges internationaux). Le projet Smuts 6tait plus exigeant 
encore: la Conf6rence g6n6rale, selon lui, devait se r6unir p6riodiquement, mais 
ne discutait que les questions a·elle soumises par Ie Consei/. Dans les deux 
lextes, iI est sp6ci66 que les r6solutions et d6cisions du Corps des D616gu6s n'au
raient vis-il·vis des membres de la Ligue, que la valeur d'une simple recomman· 
dation: nouvel bommage au principe de la souverainet6 des Etats. 

Le Conseil Ex6cutif jouissait en outre du priviI~ge de nommer Ie Secr6tariat et 
de .cboisir, soit dans Ie Corps des D616gu6s, S"oit en debors de lui, parmi les per
sonnes comp6tentes, des Commissions mixtes pour 1'6tude des questions internatio-
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nalea permanehtts ou !lusceptibles d'entrainer des complicalions. C'esl iui en outie 
qui I!tait charg~ d'entretenir des relations avec les Minist~res des Affaires Etran· 
geres des Etats,' membres et avec les Puissances ou autoritl!s internationales agis
sant comme mandataires de la Ligue. 10 Plan Wilson d611nissait d'ailleurs de la~on 
assez vague les principales lonctions du Conseil et spl!cillait qu'entre sea r6unions 
p6riodiqu,es; iI devrait tenir une r6union annuelle des Premiers Minislres ou Mini· 
stres des Affaires Etrang~res, alln de se livrer II un I!change de vues g6n6rales et 
de passer en revue la politique de la Ligue. Ces pr6cisions n'ont pas 616 retenuea 
par la Commission de Crillon, sans doute parce que la conslitution des Etats-Unis 
qui lail du Pr6sident Ie seul Ministre responsable el des Secr6taires d'Etat sea 
subordonnl!s, aurait mis ceux ci dans une position effac6e vis-lI·vis des Premiers 
et des Ministres des autres Etats. II n'en resle pas moins que fa conceplion 
unanimement adoptee d~ Ie d6but pour la constitution de la Ligue faisait du Conseil 
ex~cutif I'organe central et directeur lui conllail la puissance elllcace et Ie consi. 
d6rait comme un a6ropage des principales Puissances ayanl comme lonction princi. 
pale de surveiller et de diriger la politique du Monde. 

La supr6matie du Conseil sur l'Assembl6e des D616gu6s vers laquelle M. Wilson 
tendail 61ail nellement voulue par les Anglais. II sulllt, pour s'en convaincre, de rappe
ler ici Ie sch6ma de Lord Robert Cecil qui voyail dans les Conl6rences p6riodiques 
destin6es II passer en revue 1'61at g6n6ra1 des relations inlernalionales et compos6es 
d'hommes d'Elat responsables devant leurs Parlements souverains: "Ie pivot de 
la Ligue". C'esl Ie contrille de la politique mondiale par les grandes Puissances, 
car ces Conf6rences se composeraienl d'une r6union annuelle des Premiers Mini· 
sIres el des Ministres des Affaires Elrangeres de l'Empire brilannique, des Elats
Unis, de la France, de l'Ilalie, du Japon et des autres Elats reconnus par eux comme 
grandes Puissances; une r6union tous les quatre ans seulement des repr6senlanl8 
de tous les Elats membres de la Ligue; des conl6rences sp6ciales seraient r6unies 
sur la convocalion de !'une que!conque des grandes Puissances, ou en cas de danger 
de guerre de I 'un quelconque des membres de 1& Ligue. 10 Secr6lariat, ajoule Lord 
Robert Cecil serail nomm6 par les grandes Puissances, mais en choississant si 
possible comme Secrelaire g6n6ral un national d'un petit pays. (Celie conc~on 
elle meme ne se r6alisa pas puisque c'est, on Ie sait, Sir Eric Drummond qui lut 
nomm6 II ce posle). Lord Robert Cecil avait meme con~u Ie projet d'exclure les 
pelits Etats du Conseil et lulla II Crillon, pour r6duire II deux leurs r6pr6senlanl8. 
C'6tait ressusciter la Sle Alliance. La Commission adopla les chiffres respectifs de 
5 et 4, par analogie avec sa propre composition. Ajoutons qu'iI lut d~ lors d6cid6 
que tout Etat si6gerait au Conseil lorsque ses int6rilts y seraient engagl!s. 

Notons, d'ailleurs, en revanche que Lord Robert Cecil pr6voyait, outre les Con-
16rences du Conseil et des D6I6gu6s, un Congr~ p6riodique des D611!gul!s des Par· 
lements qui eftt I!II! I'extension de l'Union inlerparlemenlaire. Ce Congr~ annex6 
II: la Ligue, eftt naturellement discut6 les rapports et I'action des organismes olllciel. 
de la Ligue. II eftt dft I!galement remplacer les Conl6rences de la Haye, c'est-~ire 
qu'i1 eftt 616 charg6 du d6veloppement et de la codillcation du droit inlemationale et de 
I. 16gislation ouvriere. 
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On retrolive ici I'une i1es particalaritEs de la mentalit6 pofiliqU8 lai'gement g6l!6-
reuse et humaine de Lord Robert Cecil. 11- se rendait d6jl compte. que la co.nstitution 
oligarchique et purement diplomatique etgouvernementale de ·.Ia Socilltll des 
Nations serait loin de satisfaire les vis6es d6mocratiques' des peuples. Tout en 
coD&d6rant avec les autres hommes d'Etat appelEs l 61aborer Ie Covenant qu'une 
sorte de dictature collective des grandes Puissances lltait n6cessaire, au moins 
provisoirement, • Ia vie de Ia Soci6t6 des Nations, iI instituait offlcieusement .. cat6 
de ses organes offlciels 1'6bauche d'une reprEsentation populaire, en face de I'orga
nisme exclusivement diplomatique' dont iI voalait faire "Ie pivot" de I'institution 
nouvelle, iI concevait la possibilit6 ruture d'un parlementarisme international. 

La Commission de Cri1lon n'a rien retenu de. ces suggestion anticip6es, si ce 
n'est I'article du Pacte OU les hautes parties contractantes conviennent d'6tablir o.u 
de maintenir des conditions de travail 6quitables"pour I'homme, la femme et I'enfant." 

La seale pr6occupation que I'on puisse noter dans Ie projet de Pacte du 14 F6vrier, 
est un eftort pour voiler dans les termes la pr66minence du Conseil en laissant dans 
une ind6terminatio!l voulue la question de -ses rapports avec I' Assemb[6e des D6[6-
guEs. Dans [a seconde s6rie de ses d6lib6rations, en Mars, la Commission accentua 
encore son point de we en donnant aux deux organes une comp6tence g6n6rale ideR
tique, et en emp[oyant • dessein les memes mots pour la d6flnir: "tout ce qui int6resse 
Ia Soci6t6 et [a pRix du monde." L'action essentiellement diplomatique de la Soci6t6 
se r6a1ise done par une Assemb[6e de d6[6guEs se composant des reprEsentants de 
toIlS Jcs membres, • raison de 3 membres au plus par Etat, cbaque Etat ne disposanl 
que d'une voix. C'est 1a r~gle de 1'6galit6 observ6e dans toutes les Conf6rences dip[o
matiques. II devait en outre etre d6cid6, au mois de Mars, que I' AssembJ6e, ainsi 
qiae [e Conseil, prendraienl leurs d6cisions • l'unanimit6, sauf pour les questions 
de proc6dure; principe conforme 6ga1ement au dogme de la souverainet6 et l la 
pratique diplomatique. On rJlmarquera que [e plan originaire de M. Wilson et celiai' 
du G6n6ra[ Smuts s'en 6taienl 6cartEs en ce qui conceme [e Conseil; qu'ils avaient 
admis qu'iI faudrait une minorit6 des trois voix pour entraver une rEsolution 
du Conseil, [eque[ pouvait done passer outre l I'avis de deux EtalS. Cette premi~re 
atteinte • [a pratique diplomatique du liberum veto rut flnalemenl rejet6e par [a 
Commission de Crillon qui avait tout d'abord [aiss6 la question' en suspens, parce 
qu'elle craignit une opposition s6rieuse et vou[ut m6nager les petilS Etats. 

La [utte des petilS EtalS contre I'Mg6monie des Grandes Puissances lut en eftet 
une des caract6ristiques des d6lib6rations de Crillon. Mais elle n'aboutit souvent 
qu'a des satisfactions de forme. La supr6matie du Conseil rEsu[te pratique
ment de sa composition et de ['inHuence que cette composition lui donnait, ainsi 
que des attributions sp6cia[es qui lui furent conH6es en propre et qui concen
tr~renl entre ses mains la solution des conHilS et [a pr6vention des guerres. Mais 
on notera que l'Assemb[6e des D6[6guEs rut dot6e d'un privil~ge important: celui 
de nommer les quatre membres non permanents du Conseil. Cette demi~re attri
bution qui devait permettre l l'Assemb[6e d'inlluencer d'une. fa90n notable sur [a 
composition du Consei[ ne devait etre mise en oeuvre qu'apr~ [a constitution de 
Ia Soci6t6. II lut en outre d6cid6 que [a premi~re session de I' Assemb[6e et du Con-
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seil aurait lieu sur la convocation du Pr6sident des Etats-Unis d'Amt!rique; que Ie 
SecTt!taire gent!ral serait nommt! par Ie Conseil et choisirait son personnel sous Ie 
contr61e du Conseil; qu'i1 aurait Ie droit d'assister A toutes les sessions de l'Assem
blt!e et A celles du Conseil. Les sessions du Conseil et de l'Assemblt!e n'eurent 
point de pt!riodicitt! dt!termint!e, on dt!clara simplement que ces sessions auraient 
lieu de temps A autre et que celles du Conseil seraient plus frt!quentes, et au 
moins annuelles. II fut t!galement dt!cidt! que les repr6sentants des Hautes Parties 
Contractantes, les fonctionnaires de la Socit!tt! jouiraient dans I'exercice de leurs 
fonctions des privileges et immunit6s diplomatiques; Ie bt!nt!lice de I'exterritorialite 
fut stipult! en faveur des locaux occup6s ou utilis6s par la Socit!te. 

La constitution de la Ligue fut complt!tt!e 1 Crillon par I'etablissement d'un cer: 
tain nombre de Commissions ou organismes annexes. Les deux plus importants 
furent Ie Bureau international du Travail, et la Cour permanente de Justice inter
nationale. Ces crt!ations avaient ell! prevues dans Ie projet anglais. Le memorandum 
de Lord Robert Cecil mentionne trois classes de Corps internationaux fonctionnant 
en vertu des trait6s garantis par la Ligue: un corps judiciaire, la Cour de La Haye; 
des Corps administratifs tels que la Commission du transit qui dejA avait ett! pro
posee; et des organismes administratifs dt!jl existants en vertu de traites antt!rieurs, 
c'est-l-dire I'Union postale et les autres Unions dont Ie fonctionnement avail t!te 
experimente avant guerre. L'organisme du transit ne fut pas expressement institue 
par Ie projet de Pacte, mais I'art. 21 de ce projet, t!largissant la conception, dt!clare 
que des dispositions seront prises par Ie canal de la Societe pour garantir des mainte
nant la Iiberte du transit et I'equitable traitement du commerce de tous les Etats 
membres de la Societe. Les hautes parties contractantes convenaient en outre de 
placer sous Ie contr61e de la Socit!te tous les bureaux internationaux anterieurement 
etablis par trait6s collectifs, si les signataires de ces trait6s y consentaient, et tous 
ceux qui seraient cre6s ulterieurement. Le projet de Pacte prevoyait egalement 
des arranngements speciaux en faveur des regions devast6es par la guerre. 

La troisieme categorie d'organes annexes prevue par Lord Robert Cecil com
prenait des Commissions d'enquete: Commission d'enquete sur la condition indu
strielle; Commission africaine et coloniale; Commission des armements. L~ .,re
miere se fondit dans I'organisation internationale du Travail; la deuxieme dans Ie 
plan plus vaste des mandats; la troisieme lut institu6e pour collaborer 1 la limitation 
des armements. Telle est I'origine de ce qu'on a depuis lors appele d'un nom 
generique "Ies organismes techniques" (Travail - Transit - Finances - Hygi
ene), ainsi que des deux C!rdres de commissions, les unes temporaires, les autres 
permanentes, qui ont ete successivement crUes par Ie Conseil au fur et 1 mesure 
des besoins, tantot de sa propre initiative et tantat sur Ia suggestion de I' Assembl6e. 

Ainsi se trouva constituee la Ligue ou Societe des Nations sur un plan, on Ie 
voit, purement diplomatique, excluant toute idee de super-Etat, d'Etat federal ou 
meme de federation d'Etats. On ne peut meme pas dire que Ie role du Conseil 
et de I' Assembl6e fllt analogue 1 celui d'une Diete, bien que ce soit de ce prece
dent qu'on puisse Ie mieux Ie rapprocher. II s'agissait plutot d'une Conference p6-
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riodique double: conf6rence des Grandes Puissances, d'une part; conf6rence de 
tous les membres de Ia Ligue d'autre part, collaborant avec la premim-e, en appa
renee sur 'Ie pied de l'egalit6. Le Secr6tariat n'avait, en apparence aussi, qu'un 
role de liaison bien que Ie parti-pris des grandes Puissances de I'avoir sous leur 
d6pendance trablt I'importance luture de ses attributions de relation, d'information 
et de preparation des initiatives de 'Ia Ligue. Aucune tentative d'6tablir entre les or
ganes constitutifs de la Ligue une s6paration syst6matique des pouvoirs, - tout 
a I'inverse, confusion voulue, sauf eJ:ception, des differentes attributions; -
situation effac6e et importance tr~ secondaire attribu6e l la fonction juridiction
nelle et II I'organe judiciaire dont la fondation est projet6e; institution de quelques 
organismes qui ne sont d'ailleurs que des amorces: telles sont les caract6ristiques 
constitutionnelles de la Ligue telle qu'elle sort des premii!;res d6lib6rations ,de Crillon. 
Ce n'est qu'avec un effort d'attention, et instriiit par la pratique· de trois annlSes d'ac
tivit6 ult6rieure,' que I'on peut discerner et signaler dans cette organisation primi
tive les germes d'une 6volutiou qui oriente depuis lors la Ligue vers une v6ritable 
soci6t6 politique ,et une diff6renciation des pouvoirs constitutionnels. 

3. - Le but de fa SocUM: Ie maintien de fa paix. (Solution des Conllits). 
La garantie telle qu'elle ressort de I'art. 3 du plan Wilson-House est une ga

rantie commune et solidaire visant l'ind6pendance politique et l'int6grlt6 terri
toriale. On n'en trouve pas trace dans Ie plan de Lord Robert Cecil, ni dans les 
suggestions du G6n6ral Smuts, mais comme c'6tait l'id6e essentielle de M. Wilson, 
eile lut maintenue sous sa double forme d'engagement personnel et de promesse 
d'intervention active. Cette garantie a 6t6 depuis lors critiqu6e, comme irr6alisable 
et anti-scientiBque, soos preteJ:te qu'elle garantirait Ie statu-quo, c'est-1I dire s'oppo
serait II toute modification territoriale et par cons6quent II 1'6volution naturelle, et 
fatale des Etats. Ce reproche n'est pas fond6, car ce n'est nullement une doctrine 
d'immobilit6, ni une pr6occupation de conservatisme qui avaient inspir6 Ie President. 
II s'efforee tout au contraire de concilier la garantie avec Ie droit des peuples 
~ disposer de soi et meme avec les n6cessitEs politiques qui pourraient survenir. 
La premii!;re r6daction eJ:tremement curieuse de son article pose Ie principe de 
la • garantie flexible",c'est II dire que "Ies Puissances contractantes doivent ac
cepter sans r6serve Ie principe que la pm du monde est d'une importance sup6-
rieure II toute question de juridiction politique ou de frontii!;res" et que par cons/!
quent il porura intervenir des "rtajustements territorillux" pour donner satisfaction 
II des aspirations etbniques ou ll. des affinitEs soeiales ou politiques. Ces modifica
tions territoriales devaient etre d6cid6es II ,Ia majorit6 des '/. de I' Assembl6e des 
membres de la Ligue lorsqu'elles seraient exig6es dans l'int6ret 6vident des popu
lations et accept6s par celfes-ci. 

Ainsi Ie PrEsident admettait non seulement Ie droit des peuples II changer de 
maitre, c'est-lI-dire Ie droit de s6cession, mais au besoin des modifications dans la 
structure des Etats par dl!cision de I' autorit(. centrale de fa Ligae. On comprenda 
que cette tentative de mise en oeuvre d'un principe aussi nouveau et aussi grave 
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que Ie droit des peuples II disposer de soi ait pu paraitre insulfisamment mOrie et 
lourde de dilficulMs et de complications. Aussi semble-t-il que les juristes, lussi 
bien que les politiques, se soient accord6s pour repousser toute allusion II la la~on 
dont pourraient se r6aliser les changements territoriaux. Le plan Hurst-Miller resta 
muet sur la question. Les Conseillers techniques de la del6gation am6ricaine 
6taient nettement contraires et iI n'est pas douteux que les membres europ6ens 
de la Commission n'aient approuv6 la suppression de toute r616rence II d'inqui-
6tantes nouveaut6s. Ainsi I'article III originaire fut, dans la r6daction de I'art. 
10 r6duite II un squelette oil plus rien n'apparait de sa complexit6 premi~re.. 

Mais it reste que Ie Pacte n'a jamais entendu proscrire les changements de gouver
nement politique, ni les modifications territoriales. L'art 10 qui, d~ Ie 14 Fevrier 
trouva sa formule d6finitive, signifie simplement que d6sormais ces changements 
ne pourront etre faits II la prussienne, c'est-II-dire par la force, en vertu du .. laust
recht". II ajoute qu'en cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, Ie Con
seil Ex6cuti.f avisera aux moyens de faire jouer la garantie. Cette formule vague, 
substitu6e aux tentatives de M. Wilson d'organiser et de pr6voir les modifications 
territoriales licites, fut, parait-il, introduite pour donner un semblant de saticlaction 
II 1a d616gation fran~aise· qui r6clamait 6nergiquement I'institution d'une force per
manente pour garantir l'efficacit6 de la promesse contenue dans ('article 10. 

On ajouta en outre I'assez 6nigmatique article II, relatil aux dangers de guerre, 
pour permettre au Conseil d'intervenir en cas de diffl!rend territorial. 

Car i1 ne suffit point de prl!voir et d'interdire les agressions pour assurer la 
permanence de la paix. La pr6vention et la solution des conflits, de tous les con
lIits, l!tant I'oeuvre essentielle de I'organisation projet6e, tous les plans primitifs 
consacr~rent II ce sujet la majorit6 de leurs dispositions. Chose notable, Is solution 
/I adopter lut con~ue par tous de manil:re assez voisine. 

Les conflits internationaux se pr6sentent sous deux aspects thl!oriquement tr. 
diff6rents. Les uns sont des conflits d'ordre juridique, les autres sont des conflits 
d'ordre pOlitique. La solution des premiers r6side donc dans une application lUX 

litiges des r~gles de droit pr66xistantes, ou dans une interprl!tation des engagemehts 
col)ventionnels qui lient les parties. Tout eela est de Is comp6tenee d'un juge ou 
d'un tribunal international. Dans les conllits politiques of! s'affrontent des pr6ten
tions oppos6es, aucun engagement pr6able, aucune rl:gle de droit objective ne 
permet de d6partager les parties; Ie rl:glement ne peut etre trouvl! que dans une 
composition amiable (ou autoritaire) des points de vue oppos6s. C'est, dit on gl!nt!
raJement, Ie domaine de la ml!diation accept6e ou impos6e. Cette vue thl!orique des 
choses ne correspond pas toujoars /I la r6alit6. En fait, dans presque tous, sinon dans 
tous les litiges internationaux, les points de vue politique et juridique se melent 
intimement, de telle sorte qu'jJ n'est aucune prl!tention de droit qui ne Be trouve 
influenue par des visl!es d'ordre politique et qu'iI n'est aucun diffl!rend ayant pour 
origine une ambition politique, dans Ie rl:glement duquel on ne puisse faire inter
venir quelque principe juridique communl!ment acceptl!, fOt-iI d'ordre ~ g6n6raJ. 
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II en resulte que pour I'immense majorit6 des, conflits intemationaux, on pourrait 
enreaJit6 demander la solution aussi bien • un ar60page politique qu'. un tribunal 
intemational et vice vel'SL Au fond Ie caract~re juridique ou politique du conflit 
d6pend des circonstances, des buts poursuivis et de la mentaiit6 fonci~re ou actuelle 
des Gouvemements et des peuples litigants. C'est une question d'espa dont la 
coloration peut se modifier totalement selon la psychologie des parties et les fluctoa
tions de I'opinion. 

Tous les hommes politiques ayant une tendance naturelle • consid6rer sous ce 
jour Ie probl~me de la solution des conflits, tiennent pour peu pratique et peu utile 
la distinction classique entre les conflits juridiques et les conflits politiques. lis 
estiment que Ie c6t6 politique domine toujours et que meme lorsque les Gouveme
ments consentent • en faire abstraction, c'est qu'iIs ont des raisons po/iliques pour 
reconnaitre au conflit un caract~re juridique. Le fait de recourir • I'arbitrage 
n'est done jamsis un crit6rium certain de la nature juridique d'un litige et I'on con
state que les tribunaux arbitraux ant une tendance de plus en plus marqu6e • 
se conduire' en amiables compositeurs, • faire de I'arbitrage diplollllJtiqulI et non 
pas de I'arbitrage /uridictionnel •• trancher Ie dilf6rend de mani~re • concilier ies 
ambitions rivales, bien plutat qu'. dire Ie droiL Cela est si vrai que les juristes 
ayant, de leur c6t6, constst6 la d6formation pratique de I'arbitrage, tendent de 
plus en plus • substituer • co pr0c6d6 pacifique de r6soudre les conflits, I'insti
tution d'une v6ritsble juridiction permanente, comp0s6e de juges pr66tablis et non 
c~oillis, jugeant sur assignation et d6limitant eux memes leur comp6tence, au lieu 
de so voir astreints • respecter les termes d'un compromis. La cr6ation de cet 

.organismo juridictionnel con~ comme Ie premier des pouvoirs publics de toute 
soci6t6 intemationale avait, on Ie sail, fait I'objet d'6tudes tr~ pouss6es et d'ef
forts incessants depuis les deux Conf6rences de La Haye. Les juristes am6ricains, 
en particulier, y avaient consacr6 une activit6 m6ritoire et, • la veille de la guerro, 
M. James Brown Scott, travaillait en Europe. la r6aiisation d'un plan de juridiction 
intemationaio fonctionnant entre les grandes Puissances • 
. Ainsi les pr6c6dents qui s'offraient aux r6dacteurs des divers plans de Soci6t6 

intemationaie, en ce qui conceme 1a solution des conflits, pouvaient se ranger sous 
trois chefs: la solution juridictionnelle, la mieux adapt6e semble-t-i1 • une consti
tution intemationaie semi.f6d6raliste; I'arbiiraie, • caract~re juridico-diplomatique, 
enti~rement compatible avec Ie maintien de la souverainet6 des Etsts, mais que 
l'exp6rience a d6montr6 insuf8sant l assurer 1& solution des conflits les plus graves, 
1& m6diation, enOn, ou la conciliation politique, vue avec d6faveur par les juristes 
parce qu'elle n'a pratiquement de port6e que si elle peut etre impos6e par une 
pression politique. 

Nul doote que si los dilf6ronts projots de pacte eussent 6t6 r6dig6s par des juri
stes, il n'eussent tendu unaniment vers 1a solution juridictionelle. Les juristes 
esiiment en elfet que la bonne politique consiste • distinguer soigneusement les con
flits internstionaux d'ordre luridique; lies saisir; to los soumettre • des juges charg6s 
de dire/. droil; l perlectionner en meme temps 1'6volution du droit international de 
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fa~on II ce que les r~gles de droit se multi pliant et se pr6cisant, tous les conflits peu 
/I peu puissent atre eonfront6s avee ces r~gles de droit. Ainsi Ie domaine du conflit 
politique se trouverait progressivement r6duit jusqu'll disparaltre /I un moment 
donn6. Cette solutoin juridique eat 6t6 en outre organiciste ou constitutionnelle, 
puisqu'elle eat abouti /I la cr6ation d'une organe judiciaire, appel6 /I devenir I'organe 
r6gulateur et capital de la Soci6t6. 

Mais les r6dacteurs des projets de pacte furent des hommes politiques, c'est-II-dire 
que soucieux d'aboutir Ie plus vite possible /I une organisation susceptible d'ss
surer Ie maintien de la paix, i1s n'6taient point d'humeur /I se contenter des 
espoirs contenus dans la solution de lente 6volution pr6conis6e par les juristes. 
lis voulaient parer au plus press6, trouver Ie moyen d'assurer imm6diatement 
une solution aux conflits, qu'i1s fussent politiques au juridiques, indiff6remment. 
lis rejetaient par cons6quent la solution juridictionnelle com~e trop lointaine 
et trop savante, n'avaient que peu de sympathie pour la solution arbitrale, trap 
d~cevante, et, pUisqu'i1s repr6sentaient en fait de grandes Puissances victorieuses 
eapables d'imposer leur volontll pacifique, i1s songeaient tout naturellement II Is 
solution m6diatrice, /I la solution de conciliation et d'6quit6 qu'i1s se sentaient 
eapables d'imposer politiquement par une pression au mains morale et, s'i1 Ie 
fallait, mat6rielle_ Cela les dispensait 6galement de pendre parti sur Ie caract~re 
organique ou super-etatique de la Ligue, et d'avoir II combattre certaines oppositions, 
au sein marne des grandes Puissances. Ainsi, au grand d6sespoir des Conseillers 
16gistes, des professeurs, et des juristes imbus des traditions de La Haye et 
p6n6tr6s d'un id6al construetif et scientifique, taus les projets de pacte se rallient 
i1s d'une fa~on frappante II la solution politique des conllilS intemationaux. Ce 
r6sultat 6tait, croyons-nous, fatal, 6tant donn6e I'ambiance des n6gociations de 
Paris. En principe on d6cida de laisser Ie choix aux ElalS entre Ie recours volontaire 
/I I'arbitrage et Ie recours obligatoire II la m6diation des grandes Puissances; mais 
it titre de simple alternative, et en fait, e'est sur la seconde branche de cette alter
native, sur I'action m6diatrice du Conseil de la Ligue, que I'on compta pour main
tenir I'ordre international et la paix publique. 

Dans Ie projet Wilson, aux termes de I'ar!. 5, lorsque les n6gociations diIllo
matiques n'auront pas abouti, les Puissances contractantes s'engagent II soumettre 
Ie diff6rend soit II I'arbitrage, soit, dit Ie texte, II I'examen du Conseil Ex6cutif. 
Notons ici tout de suite que eet article n'6limine point toute possibilit6 de guerre; 
iI impose simplement Ie mora/oire, I'obligation de ne faire la guerre qu'apr~ 
avoir recouru II I'arbitrage eu au Corps politique qui dirige la Ligue et iI ajoute 
que les ElalS contractants reooncent en outre II employer la force contre un 
membre de la Ligue qui ex6cute la sentence des arbitres ou du Conseil Ex6cutif_ 
Cette conception qui a 6t6 maintenue dans toutes les r6dactions successives du 
Pacte, est particuli~rement sujette II interpr6tation. Tout d'abord iI est 'wntradictoire 
de pr6voir un recours II I' arbitrage et de supposer que les ElalS qui y ant recours 
pourront ult6rieurement rejeter Is sentence et recourir aox armes, car iI est de 
I'essence de I'arbitrage d'aboutir II nne sentence obligatoire et iI est sans pr6-
c6dent dans I'histoire de I'arbitrage que des Etats aient rejet6 la sentence. Le 
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Pacfe, sur ce point, est done manifestement en recul non seulement sur la notion 
scientifique, mais sur la pratique m6me de I'arbitrage international.') 

L'article examine ensuite un certain nombre de cas oil. Ie recours a I'arbitrage sera 
obligatoire et admet a10rs que les membres de la Ligue s'engagent II ex6cuter 
de bonne foi la d6cision des arbitreS. Ces cas d'arbitrage obligatoire visent les dill6-
rends relatifs II: tout point de droit international; toute interpr6tation de trait6; 
tout lait qui, s'i1 6tait 6tabli; constituerait une rupture d'obligations internationales; 
toute r6clamation bas6e sur 1'a116gation d'un dommage; la nature et la quotit6 de 
la reparation y aIl6rente. II est vraisemblable que cette admission de certains cas 
d'arbitrage obligatoire (qui constituent en r6alit6 des cas oil une d6cision iuridiclion
MIle est toujours possible), est dOe lila pression des juristes de la d616gation am6ri
caine et qU'elle a pour but de rattacber Ie Pl'9jet Wilson aux pr6occupations tradi
tionnelles des internationalistes qui, depuis les Conl6rences de la Haye, tendaient 
II juridictionnaliser I'arbitrage et II 6tablir une liste de cas susceptibles d'etre d616r6s 
III'arbitrage obligatoire. Mais de cette juxtaposition de deux conceptions oppos6es, 
iI r6sulte que Ie p'rojet pr6voit deux esp~ d'arbitrage: I'un, I'arbitrage lacultatif 
dont la sentence n'est pas obligatoire pour les parties, II moins que I'une d'elles 
ne s'y conlorme volontairement; I'autre, I'arbitrage obligatoire, dont la sentence doit 
etre accept6e et ex6cut6e. Mais a10rs ce n'est plus d'arbitrage qu'i1 s'agit au pre
mier cas, c'est d'une simple m6diation; et la conception nouvelle, outre qu'elle 
consacre 1'6volution de I'arbitrage vers I'arbitrage diplomatique, (ce qui, au point de 
vu,e du maintien de la pail< est excessivement dangereux) constitue au point de vue 
des principes one 114rUable Mrtsie. 

M. Wilson allait plus loin encore et admettait qu'une d6cision arbitrale, quelle 
qu'elle Int, meme dans les circonstances oil iI s'agirait d'arbitrage obligatoire, pouvait 
etre frapp6e d'appel devant l'Assembl6e des d6Iegu6s. Comment cette conception 
inattendue s'e:.plique-t-elle? -

On connait I'opposition des points de vue entre les partisans de I'arbitrage d6l1-
nitil et ceux de .I'appel et de la revision en mati~re de proc6dure arbitrale. Les 
tenants de I'arbitrage juridictionnel sont naturellement partisans de I'appel et de 
la revision. "Nothing is settled until it is settled right". II semblerait donc que 
M. Wilson se rallie II leur doctrine, si 1'0n ne constatait que I'appel de la sentence 
rendue par des arbitres, c'est-ll-dire par deS inges, est d6f6r6 par lui II un Corps 
politique. La d6cision arbitrale peut etre "mise de I:6t6" (set aside), c'est-l-dire 
annul6e, par les d616gu6s, et cela lila majorit6 des I,. si les arbitres ont 6t6 unanimes, 
ou seulement des ",. si les arbitres n'avaient statu6 qu'll la majorit6. Ainsi une 
d6cision en principe iuridiclionneUe pourrait etre an6antie par un corps politique. 
11 ne s'agit plus ici d'une conception iIlogique, ni meme h6r6siarque: c'est au point 
de vue juridique- une v6ritable monstruosU4. Sans doute M. Wilson pr6voit que 
lorsqu'une d6cision arbitrale aura 6t6 ainsi mise de c/lt6 par Ie Corps des d616gu6s, 
elle devra etre renvoy6e devant de nouveaux arbitres, qui cette lois rendront une 
sentence obligatoire, d6l1nitive et sans appel. Mais iI n'en reste pas moins qu'i1 
admet qu 'une d6cision judiciaire puisse etre au moins suspendufl pour des raisons 

1) On .. it que l'art 12 .ctuel du Patte, maintient la conception de l'art. 5 du projet WilsoD. 
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politiqueS, ce qui manifestement ne peut avoir pour but que d'inlluencer les seconds 
arbitres, de hiur 'faire toucher du doigt les cons~quences politiques du conllit et, 
par cons6quent, de.les inviter l tenir compte dans leurs sentences de consid6ra
tio,ns d'opportunit6.· Ainsi manifestement, c'est vers une solution politique que Ie 
Pr6sident consid~re qu'i1 faut orienter la Ligue pour obtenir la pacillcation. Pour 
lui I'Assembl6e des D6l6gu6s sera Ie tribunal du Monde, elle incarnera I'opinion. 
C'est l elle que doit rester Ie dernier mot dans Ie domaine de la Pacig6rance. Icl 
la conception politique se complique d'id~ologie. Mais Ie Pr6sident reste logique 
avec lui-marne.') 

Voici maintenant la seconde branche de I'alternative. Au cas oil I'arbitrage n'est 
pas obligatoire et oil les parties ne seraient pas entr6es dans la voie de I'arbitrage 
facultatif, elles sont tenues de s'adresser au Conseil ex6cutif qui prend imm6diate
ment les dispositions n6cessaires pour examiner I'affaire et proc6der aux enqu~tes 
qu'i1 jugera utiles. Saisi par I'une des parties, iI convoque I'autre si elle ne paralt 
pas de plein gr6. Tous les membres de la Ligue sont tenus de meltre • sa disposition 
les moyens d'information dont i1s disposen!. Le Conseil agit comme m6diateur et 
fait une recommand4tion en vue d'un r6glement pacillque, mals cette recommanda
tion n'est en aucun cas obligatoire, meme si I'accord s'est fait au sein du Conseil 
pour la pr6senter. Si cet accord n'a pu se r6aliser, chaque membre du Conseil a 
Ie droit d'exposer sa solution et ses conclusions. Ce n'est qu'au cas oil I. recom
mandation r6dig6e d'accord par Ie Conseil a 6t6 apcept6e par I'une des parties, 
qu'elle s'impose indirectement l I'autre. Les termes de cet article qui parle de 
d6cision ou de sentence sont 6videmment impropres puisque de toute fa~on iI 
ne s'agit jamais que d'une recommandation. II semble ainsi que I'intervention du Con
seil soit moins op6rante que celie des arbitres puisqu'elle ne revet jamais II priori 
Ie caract~re obligatoire, mais ce n'est Iii qu'une apparence car Ie projet Wilson 
compte sur la pression ofllcieuse et l'autorit6 de I'organe central de la Ligue pour 
amener un r6glement pacillque. 

La conception de M. Wilson est 6galement celie de Lord Robert Cecil. Aux ter
mes de son plan, d'ailleurs laconique, les membres de la Ligue s'engagent 1 ne point 
entrer en guerre avant d'avoir soumis les questions en Iitige l une Confclrence 
internationale ou Ii une Cour arbitrale, et avant que I. Conf6rence ou la Cour aient 
pr6sent6e leur rapport ou rendu la sentence. 

Les membres de la Licue s'engagent 6galement Ii n'entrer en guerre contre 
aucun membre de la Ligue se soumettant 1 la sentence de Is Cour ou lUX con
clusions du rapport de la Conf6rence, II Is condition, en ce dernier cas, que ce rap
port soit unanime (exception faite des repr6sentants des parties en Iitige). Ceci 
pr6cise Is r6daction de M. Wilson qui 6tsit sur ce point incertaine. Le Pacte s'est 
born6 Ii enregistrer la formule anglaise quasi textuellement. Celie cl accentue, on 
Ie voit, Ie caract~re autoritaire de 1a .. recommandation'" du Conseil. 

') Sa la;OD de voir 80 tnduit ODcore daDa Ie prodd6 qu'jJ prfcouiae pour Ie cbob: des orbi
tres, pr0e6d6 dEjl p6rim6 8OloD lequel toul Etal partie au \ili,e doil avoir aur Ie aiage UD 
juge de sa D8rioD8lit~. bien que finalemenr 1& sentence doive dipendre de l'opinioD du, ou dee 
lie .. arbitt .. (umpi .... ). Co pr0e6d6 ..... iqu .. qui d'ailleura a 616 maiDteDa Juaque daaa Ie 
statut de Ia CaUl de La Haye, eat 6videmmcat en opposition avec la rhforie de )'.rbitrap 
juridictionneL 
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Le projet franl18is, bien que~base sur une conception tr~'" c!ifferenie, n',eat pas 
e16 moins efficace puisque'le ConseD avait pour mission de se sllisir des diff6retlds, 
soit sur Ia demande des parties, "soit sur I'initiative 'd'un' 'Etat tiers, soit sur son 
inUiJJtive propre, et qll'apr~ avoir essaye'des bons offices et de la mediation, O'u., 
enpge les Etats l recourir l Ia Cour permanente, D devaIt rechercher la nature 
juridique du Iitige et renvoyer les' affaires juridiques lla Cour de La Haye, en gardant 
par devers soi les affaires non susceptibles d'une d6cision juridictionnelle, pour les 
trancher au besoin d'autori16. n etait en outre charge d'ext!cuter les sentences de 
Ia juridiction intemationale. Cette conception, juridiquement correcte, etait aussi 
tr~ franche; elle ne voDait d'aucun d6tour Ie but l atteindre et ne IaiSsait aucun 
6cbappatoire soit en cas d'arbitrage, soit en cas de mediation. Elle ne triompha pas 
cependant devant la Commission de l'h6tel Crillon. 

Nous ne pouvons nous emp6cher de regretter que I'on ait laiss6 subsister dans Ie 
texte du 14 Avril, et u1terieurement dans Ie texte de8nitif du Paete, une conception 
aussi bitarde que celie qui doit son origine au premier projet de M. Wilson, jumel6 
avec celui de la Commission anglaise doe Lord Phillimore et consacree par Ie projet 
Hurst-Miller. Cette conception denature la port6e de I'arbitrage. Elle laisse subsister 
un doute sur la nature obUgatoire de la sentence, en outre elle a ete decapitee l 
Crolon de tout engagement relatil ll'arbitrage obligatoire car les categories de Iitiges 
qui dans Ie projet Wilson y etaient soumis ne sont plus mentionn6s dans Ie pacte 
definitil que comme parliculiAremenl susceptibZes d'arbitrage. Une lois encore, 
comma l La Haye, les susceptibilit6s de la Souverainet6 laisaient 6chouer I'arbi-
trage obligatoire. ' 

Notons enOn que 1a Commission de Crillon maintint en principe au seul Con
seD Ie droit de regler politiquement les differends. Mais i1 reste quelque chose 
de la conception originaire du Pr6sident qui laisait intervenir I' Assemblee pour 
saisir I'opinion publique mondiale des cas les plus graveS. Selon Ie PlI.cte, ie 
ConseD ex6cutif saisi d'un differend peut, l I. requ&te de I'une ou I'autre des parties, 
porter Ie differend devant l'Assemblee des Delegu6s pourvu que cette requ&te 
intervienne dans les 14 jours de la soumission du diff6rend au Conseil. On a beau
coup epilogue sur cette disposition, et I'on n'est pas d'accord sur Ie point de savoir 
si Ie Conseil est lenu de soumettre Ie differend l I' Assemblee 10rsqu'i1 est saisi 
dans Ie d61ai prescrit d'une requ&te l cet effet par I'une ou I'autre des parties. 
Certains jurisconsultes au courant des negociations de Crillon sont pour I'affir
mative. D'aulres, au contraire, qui Brent egalement partie de la Commission, tel 
M. Ie Doyen"Lamaude, sont d'un avis oppose. Ce sont ces demiers qui nous pa
raissent dans la logique des faits, car si Ie President souhaitait que I'opinion pubUque 
de toutes les Nations lOt saisie des differends graves, la Commission de Crillon, plus 
favorable l I'hegemonie des grandes Puissances, a laiss6, en principe, l ces det
ni~res Ie soin de maintenir d'autorit6 la paix pUblique. On est done londe l penser 
que la Commission a dO aussi vouloir laisser au Conseil la d6cision du point de 
savoir si I'opinion publique universelle devait etre saisie d'un litige determine, ou 
si au contraire il importait au maintien de la Paix que ce Iitige fat tranch6 par 
l'ar60page des grandes PUissances. Nous inclinons done vers la solution d'ap~ 

1.0 Sod'" oleo N._.I 



.. 
114 GEORGES SCELLE 

laquelle les parties au litige peuvent uniquement r6clamer la comp6tence de l'As
sembl6e, mais sans etre fond6es it I'exiger, et it condition que la demande de 
d6saisissement soit formul6e dans un tr~ court d6lai. On veut 6viter, en elfet, 
que cette demande ne soit provoqu6e par la toumure que l'alfaire semblerait de
voir prendre devant Ie Conseil. 

En ce qui concerne la Cour permanente de Justice intemationaie, il y eut II 
Crillon des discussions longues et pouss6es, mais on dut vite reconnaltre que son 
institution 6tait trop complexe pour etre s6rieusement r6alis6e en peu de temps, 
et I'on se borna it la pr6voir. D'oo Ie texte qui a subsist6 it I'article 14 du Pacte. 
Dans Ie projet du 14 F6vrier elle est cOll9ue comme un instrument d'arbitrage: 
simple ind6cision de formule . 

• • • 
Telle est la fll90n dont fut r6solue it Crillon l'importante question doctrinale et 

pratique du r6glement des litiges intemationaux. Restait celie, non moins 6pineuse, 
de la sanction des obligations contract6es par les Etats signataires du Pacte. La 
sanction universellement adopt6e par tous lea projets eat double: sanction 6cono
mique d'abord, Ie boycottage; - en cas d'insufflsance, sanction militaire 6ventuelle. 
L'art. 6 du plan originaire de M. Wilson n'indique pas de fa~on nette la graduation 
entre les deux ordres de sanction. Mais on sait que malgr6 la pression faite sur 
lui par son entourage et par Mr. Lansing, jamais Ie Pr6sident n'abondonna l'id6e 
du secours subsidiaire it la force. Dans son discours it 18 S6ance pleni~re du 14 
F6vrier, M. Wilson mit l'intervention arm6e it l'arri~re plan, mais il ne I'omit
pas. Selon sa doctrine constante tout manquement aux obligations relatives it I. 
solution des conflits constitue de la part de l'Etat in-fracteur, et, ipso facto, un acte 
de guerre it 1'6gard de tous les autres membres de la Ligue, aete qui I'expose 
imm6diatement it un boycott 6conomique et financier complet, impliquant la pro
bibition de toute relation entre ses sujets et les sujets des autres Etats membres 
de la Ligue et mi!me si possible, des Etats non membres de la Ligue. C'est done 
I'isolement du monde ext6rieur qui se trouve ainsi inflig6 it l'Etat infracteut et II 
ses resortissants. C'est la meme sanction avec son extension aux relations particu
li~res et individuelles que nous avons vu r6glementer en d6tail par Ie projet fr8Jl98is. 
Conception identique che~ Lord Robert Cecil: "Les membres de la Ligue s'en
gagent it se consid6rer comme ipso facto en guerre avec I'un quelconque d'entre 
eux qui contreviendrait a\IX engagements ci-dessus et it prendre individuellemenl 
et conjointement routes mesures militaires, 6conomiques, ou autres, appropri6es 
contre l'Etat r6calcitrant." Les suggestions du G6n6ral Smuts (num6ro 19) sont 
textuellement les memes. 

Le projet Smuts, inspir6 du projet anglais, d6clare en- outre, adni'ettant implicite
men!, par cons6quent, que lea meaurea de boycottage entraineront it leur suite des 
mesures de blocus et peut etre des aetea de guerre: "n appartient au Conseil de 
faire toutea recommandations utiles au sujet de I. contribution militaire ou n.vaie 
effective des membres de I. Ligue". Le projet Wilson donnait dans les memes 



L'ELABORATION DU PACTE 115 

tennes Ie m~me droit au Corps des da~guU, ce qui montre one -lois de plus comment 
Ia conception anglaise adopt6e par Ia Commission de QiUon substitue dans les cas 
importants I'action du Consell l celui de l'Assembl~. M.ais les dem: projets sont 
d'a.c:cord pour dispenser, si on Ie juge utile, de cette contribution militaire obliga
toire les petits Etats memb~ de Ia Ligue. Ceci est int6ressant si I'on songe • 
I'opposition qui s'est manifest6e chez plusieurs d'entre em: en ce qui conceme la 
participation am: mesures d'ex6cution collective, (en Suisse en particulier), et 
s'est perp6tu~ au courS des discussions successives des trois sessions de l'As
sembl6e de Ia· Soci6t6, jusqu'l 6dulcorer singulim-ement la port~ de "I'arme 
6couomique" de Ia S. D. N. Les projets originaires pr6voient encore nne autre 
sanction d'ap~ laqueUe I'Etat en rupture de Pacte serait, ap~ r6tablissement 
de Ia Pm, soumis au d6sarmement perp6tu~l. 

La Commission de QiUon ne s'appropria ces suggestions qu'avec certaines 
modi8cations et surtout certaines pr6cisions. Tandis que la sanction 6conomique est 
obligatoire et automatique, Ie Consell reste maitre d'appr6cier l'opportunit6 des 
mesures l prendre_ au cas oil II devient n6cessaire de recourir • nne pression mili· 
taire. Le projet du 14 F6vrier semblait lui cr6er nne obligation de se conformer • 
ces directives, mais Ie projet d68uitif n'en fit qu'une recommandation. Le projet 
de Paete s'efforce en outre de rassurer les petits Etats sur les cons6quences de 
leur participation • ces mesures en leur promettant aide et secours, mais II ne 
les en dispense pas. La CommiSsion de Crlllon estima que l'uoanimit6 dans les 
me:nnes d'ex6cution f6d6rale 6tait essentieUe, que °la latitude 1aiss6e au Consell 
dans la recommandation des mesures militaires lui permettait, Ie cas 6ch6ant, de 
prendre telle d6cision que les circonstances comporteraient et qu'll Etait inutile 
d-'inviter les petits Etats qui n'y sont dEjl que trop port6s • revendiquer Ie droit 
de faire dEfection. On ne retrouve pas dans Ie projet de Paete la mention du d6s
armement total • titre de sanction. 

En somme Ie travail de Crlllon apra celui des juristes Hurst et Miller, aboutit l 
clari8er les nombreuses dispositions du plan Wilson qui pr6voyaient l'aHaque 
brusqu~ et I'agression et fulminaient en ce cas les sanctions pr6vues pour Ie 
manquement am: obligations relatives • Ia conciliation et • Ia solution juridique 
des con8its. Le Paete se borna l distinguer implicitement entre la guerre lEgale 
ou permise, devant laqueUe la Soci6t6 consent encore l s'abstenir, et la guerre 
i116gale, contre laquelle e1le dispose, th60riquement, de sanctions organiS6es dans 
tous les cas de f~n identique. Toutelois, la r6daction insista • plusieurs reprises 
sur ces sanctions dans Ie double but, peut ~tre un peu pu6rll. d'impressionner les 
Etats 6ventueUement d6linquants et de rassurer I'opinion insatisfaite. 

C'est aussi dans ce but que Ie Pacte enregistra l'al8rmation solennelle, d6jl 
contenue dans les dilf6rents projets et plans qu'll combine, que toute guerre ou 
menace de guerre int6resse tcujours Ia SociEt6, ainsi que chacun de ses membres, 
et autorise Ie Conseil, comme I' Assembl6e, l d6ployer toute initiative susceptible 
de I'enrayer. 

La ml!me psychologie est l I'origine des dispositions qui tendent • imposer am: 
Etats rest6s en dehors de la Soci6t6 des obligations analogues. ceUes des Etats mem.. 
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bres lorsqu'un conRit menace d'6clater, soit entre eux, soit. entre I'un d'eux et I'un 
des membres de la Ligue. On veut 6viter que ce conRit ne s'6tende et ne trouble 
la paix publique de la Soci6t6, et I'on cherche, de gr6 ou de force, II pr6venir lea 
hostilit6s. Cela se justifie ais6ment lorsqu'un des membres de la Ligue y est int6ress6, 
puisque la garantie doit comporter la d6fense contre les p6rils ext6rieurs aussi 
bien que contre [es risque internes; mais [orsqu'iI s'agit de deux Etats 6trangers 
a [a Soci6t6, I'intervention, juridiquement tout au moins, manque de bases. Celte 
pr60ccupation qui conduit ainsi a conRer au Conseil ex6cutif des attributions d6-
bordant Ie domaine g60graphique de [a Ligue et qui aboutit marne • accentuer Ie 
caract~re autoritaire de son intervention ') est ·un nouveau temoignage en faveur 
de la n6cessit6 [ogique et juridique de donner a [a Soci6t6 des Nations un caract~re 
universe[. 

5. - La limitation des armements et /a force armte internationale. 
La pr6vention directe des guerres par une action conciliatrice contemporaine des 

conflits, fOt-elle accompagn6e d'une pression diplomatique et d'une menace de pres
sion mat6rielle, risque de demeurer souvent inefficace. II en sera particuli~rement 
ainsi lorsque Ie conRit surgira entre de grandes Puissances que leur force 
marne soustrait a l'inHuence morale des autres Gouvernements et II la crainte de 
leur action commune. La France de Napo[60n et I'Allemagne de Guillaume II 
brav~rent les coalitions. Une Soci6t6 des Nations n'assurera jamais [a paix que si 
elle parvient a rogner [es ong[es des grands fauves que sont ou que deviennent 
[es grands Etats militaires, et si elle dispose, en face de leur affaiblissement, d'une 
force de police internationa[e effective et instantan6ment utilisable. La question de 
la limitation des armements se lie ainsi 6troitement et in6vitablement a celie de 
l'arm6e, ou de la milice internationale. Plus la limitation des armements sera pouss6e 
et effectivement garantie, plus [a police de la Soci6t6 des Nations pourra etre 
r6duite. Mais d'autre part s'iI n'y a point de police internationale, it est vain d'esp6rer 
une limitation des armements. On ne peut exiger des Etats qu'ils renoncent aux 
moyens personnels de d6fense, ni marne aux moyens propres II faire triompher 
6ventuellement ce qu'i!s consid~rent comme leur droit, si on ne les assure pas au 
paravant qu'Us pourront recourir a des organismes judiciaires et coercitir .. inter
nationaux capab[es de dire Ie Droit et d'en assurer Ie respect. Toute tentative de 
limitation des armements qui reste suspendue dans [e vide, ressemble 1I une de
struction, sans reconstruction correspondante. II en est de ['organisation d'une 
Soci6t6 des Nations comme de celie de toute autre Soci6t6 humaine. Elle doit eire 
bas6e sur la s6curit6 et III logique et ne pas meltre comme ['on dit vu[gairement 
"Ia charrue avant [es boeufs". Une 16gis[ation interne qui prohibe [e port d'armes 
priv6, n'a de chances d'etre oMie que si la police est bien faite. 

Telle est la raison essentielle pour [aquelle Ie probl~me de [a limitation des 

1) L'art. 17 du Pacre invite en eifel lee Elata irtangera 1 Be 80Umettre Q:U obligatiou 46. 
membr.s, aux conditions que Ie CODIcil juger. jutes er soua r6serve de. modification. qu'" 
pouna considerer comme nkessaires.. Si rEtsr qui ~it cette invitation et .', dfTobe eat 
en contut avec un membre de fa Societe aD lui applique lea UDctioD8 prfvues par Ie Pacte; 
s'i] a'agit de deux Etats etrangera I la Societe. Ie Conaeil reate earilremeot libre des meaara 
1 adopter. 
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armements, d6jA plus que demi-s6culaire, a toujours eu I'appareilce d'une quadrature 
de cercle ou d'un cercle vicieux. Les deux conf6rences de La Haye en avaient d6-
montr6 il. la fois la chimere et les dangers. La chimere, car tout plan de limitation 
conventionnelle et g6n6rale des armements se heurte il. une double objection: im
possibilit6 d'6tablir une propoTtion1ll1liU entre les forces militaires des diff6rents 
Etats, car it n'y a, entre les besoins de leur politique et les possibilit6s de leur effort 
miIitaire, aucune espece de d6nominateur commun: - impossibilit6 d'6tablir un 
contr61e smeux sur I'exkution du plan g6n6ral de d6sarmement sans porter at
teinte il. la souverainet6 de I'Etat, IItant donn6 Ie systeme actuel de la Nation arm6e 
et la contribution l la d6fense nationale de toutes 1es branches de I'activit6 6tatique. 
Quant aux dangers, ils r6sultent prkis6ment de 1a mllllance que fait naitre entre 
les Etats toute tentative reciproque de limiter 1es forces du voisin et de contr6ler, 
dans ce domaine, ses obligations. Le droit de n6cessit6 est un argument qui, en 
pareiIle matii~re, 6te tout scrupule aux Gouvernements et dkhaine irr6sistiblement 
les passions nationales. II est vain de compter sur un d6sarmement conventionnel 
avant d'avoir institu6 une socillt6 super-6tatique disposant de 1a sanction sociale. 
L'exkution f6d6rale est la contre-partie indispensable de 1a paix internationale. 

Au surplus., .Ia solution de la limitation des armements est essentiellement 
suspendue aux rapports entre elles des plus grandes Puissances. Le d6sarmement 
des petites serait chose facile Ie jour ou les grandes seraient d'accord pour I'exiger. 
La solution du probleme d6pend done de cinq ou six gouvernements. Mais il serait 
vaill lie croire qu'elle est par celil. plus probable. Et it est vraisemblable que toute 
limitation conventionnelle des armements survenant entre les grandes Puissances 
a!'fectera toujours la forme d'un partage d'h6g6monie. Le premier progres effectif 
en faveur d'un d6sarmement v6ritable nous parait avoir 6t6 fait lorsque Lord 
Robert Cecil proposa, en Juin 1922, il. la Commission mixte de la limitation des 
armements de la S. D. N., de jumeler les stipulations relatives au d6sarmement 
avec un pacte correlatif de garantie mutuelle. C'6tait au fond fournir Ie succ6dan6 
d'une organisation super6tatique de s6curit6, remplacer par I'entraide I'autorit6 
publique. Cette id6e donna lieu il. de tres int6ressants d6bats au sein de la troisieme 
Commission et de· I'Assembl6e pl6niere de la Soci6t6 des Nations, au mois .de 
Septembre suivant. C'est 6videmment Iil. la voie dans laquelle il faut s'engager: 
elle n'est au reste que la mise en oeuvre de l'id6e fondamentale du Pacte et c'est 
aussi dans cette direction que s'engagerent fatalement les d6bats de 1a Commis
sion de CriIlon lorsqu'il s'agit de faire accepter l'id6e du dllSarmement aux Etats 
plus particulierement touch6s par I'aggression allemande de 1914: on leur promit 
une garantie particuliere. 

Le conseil des Dix devait poser en principe dans Ie pr6ambule des conditions 
militaires de la paix que les conditions de d6sarmement impos6es il. l'Allemagne 
seraient consid6r6es. comme Ie pr6ambulede la limitation g6n6rale des arme
ments et qu'elles avaient pour but: ade rendre possible Ie d6but d'une limitation 
g6n6rale des armements· de toutes les Nations". La Commission s'effor~a de 
poser les principes essentiels il. realiser cet engagement d'honneur. 

Le premier projet de M. Wilson, Ie plan ang\ais et les suggestions du G6n6ral 
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Smuts, avaient adopte, dans des termes analogues, des prescriptions identiques, et 
conlie II la Ligue des pouvoirs plus ou moins stricts en vue de leur observation. 
Nous savons que selon I'article 4 du projet originaire de M. Wilson les Puissances 
contractantes reconnaissaient en principe que I'etablissement et Ie maintien de la 
paix exigent la reduction des armements nationaux au minimum compatible avec: 10 

leur sfirete interieure, 20 I'accomplissement de leurs obligations internationales en 
mati~re d'action commune. Le Corps des D4Mgu4s serait charge de dresser immedia
tement les plans de reduction d'armements, lesquels ne seraient obligatoires qu'une 
lois approuv6s II l'unanimit6 par les Gouvernements signataires du Pacte. Tous les 
membres de la Societe se seraient au prealable engag6s l abolir la conscription et Ie 
service militaire obligatoire et il n'entretenir que des milices de volontaires dont Ie 
nombre et les methodes d'entrainement auraient ete Iixes, apr~ enqullte et exper
tise, conlormement au plan de limitation dresse comme it est dit ci-dessus. Le 
Corps des Delegu6s aurait egalement Iixe I'echelle des fabrications d'armes et de 
munitions et ces limites, une fois adoptees, n'auraient pu litre d6pass6es sans sa 
permission. Enlin les Puissances signataires se seraient engag6es II interdire la fa
brication priv6e des lrmes et munitions et II donner une enti~re publicit6 1 leurs 
programmes militaires et navals. 

U1terieurement les pouvoirs ainsi conli6s aux Dc!Ic!gu6s c'est-a-dire a l'Assemblc!e, 
par M. Wilson, se trouv~rent transfc!r6s aux mains du Conseit et c'est ce syst~me 
qu'adopta la Commission de Crillon . 

. Le premier debat se produisit 1 Crillon ll'occasion du critc!rium de 1& "Domestic 
Safety" maintenu dans Ie projet Hurst-Miller. Lorsque la question vint en dis
cussion, Ie 6 Fc!vrier, la France, I'ltalie et Ie Japon se prononurent contre; l'Angle
terre elle m!me s'inquic!tait des consc!quences que I'expression pouvait entralner 
au point de vue naval. Le baron Makino proposa de remplacer Ie mot "Domestic" 
par Ie mot "National" et ce lut adopte. C'c!tait c!videmment transformer totale
ment la conception originaire car I'inter!t national dc!borde singuli~rement les fron
ti~res, et it faut en laisser I'appreciation 1 I'arbitraire de chaque peuple. M. Bour
geois prolita immediatement de I'incident pour exposer que la sfiretc! nationale de
mandait en certains cas des armements puissants et ne serait compl6tement ~arantie 
que par une Ligue disposant elle marne de forces internationales suffisantes; il 
developpa en m!me temps Ie th~me du "risque special" que la France devait 1 sa 
position geographique et II son rille de sentinelle du droit et de la civilisation. Lord 
Robert Cecil et M. Wilson s'C!lev~rent au contraire contre toute idee de substituer 
aux militarismes nationaux un militarisme international, et developp~rent la con
ception purement angi()..6uonne de la demilitarisation obtenue par Is conliance et 
la publicitc!, au sein de la Ligue, et non point garsntie par la force; conception que 
les esprits latins ont toujours considc!ree comme empreinte de mysticisme, et par 
consequent dc!cevante et dangereuse. " 

Cette premi~re escarmouche peut atre consideree comme typique, et la batai1le 
devait recommencer plusieurs fois sur Ie m!me terrain sans qu'auean des adyer
saires abandonnit ses positions. Elle se poursuiyait d'ailleurs parall~lement au 
Conseil des Dix oil Ie Marechal Foch deyeloppait ses plans d'occupation du Rhin, 
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cependant que M. Clemenceau sp6cifiait que Ia France ne· pourrait accepter la 
conception angIo-saxonne du Pacte qu'en echange de la garantie speciale resultant 
de I'engagement simultane de I' Angleterre et des Etats-Unis de secourir la France 
en, cas de nouvelle agression injustifiee de Ia part de l'Aliemagne. 

Tous 108 petits Etats earopeens se trouvaient d'ailleurs en I'occurence derrii!lre 
la France et I'ltalie et c'est pourquoi ron s'accorda sans peine pour decider que 
Ie ConseD se bornerait 11 prlparer des plans de dc!sarmements, lesquels ne seraient 
point imposes, mais devraient etre acceptes individuellement par chaque Etat inter
esse .En revanche, on adopta, en I'elargissant, la suggestiom du General Smuts 
relative aux Etats h6ritiers des empires defunts. Ceox-ci devaient, selon Ie plan 
Smuts, accepter une limitation de leurs armements 6dictee d'autorit6; Ie pacte d6-
cida que les Etats, autres que les membres originaires de la Ligue, qui poseraient 
leur candidature l l'entr6e de la S. D. N. 'n'y pourraient etre admis que s'i1s 
acceptaient Ie plan de limitaion d'armements qui leur serait impos6. Ainsi, l'AIle
magne, ses anciens Allies, les Etats dont les noms ne figuraient point sur les annexes 
au Pacte, seraient,soumis II une limitation d'armements obligatoire, tandis que pour 
tous les autres membres de la soci6t6 elle ne serait que facultative. 

L'art. 8 du projet de paete maintint en outre, au moins en apparence, 105 id6es 
essentielles des textes anglo-saxons, en ce qui conceme la fabrication priv6e des 
armes et les programmes mDitaires, mais avec ces nuances, que sur Ie premier 
point on d6clarait qu'i1 y aurait lieu de tenir compte de la situation des Etats qui 
ne sont point en mesure de pourvoir eux memes II leurs armements et devraient 
p~ cons6quent se foumir chez leurs voisins, (restriction 6xig6e en particulier par 
I'ltalie) - et que, sur Ie second, I'entii!lre publicit6 se mua en une obligation 
pour les Gouvemements de se communiquer Ies uns aox autres tous les renseigne
ments relatirs II leurs armements officiels et II la condition des industries suscep
tibles de s'adapter II la guerre. Belle promesse, analogue II celie que l'Angleterre 
avait, l diverse reprises, essay6 d'obtenir de l'Allemagne et de faire adopter par 
la Conf6rence de la Paix, en 1907; belle promesse, mais plus th60rique que 
pratiquel 

II est un point cependant sur lequel la Commission de Crillon se s6para nette
ment des projets anglo-saxons: la prohibition de la conscription. L'opposition vint 
surtout des represc;ntants italiens qui furent chaleureusement soutenus par les 
fran~ais. 11 y a III une question non seulement de sauvegarde nationale, mais de 
temp6rament populaire, et M. Orlando d6clara qu'i1 serait impossible II I'ltalie de 
recruter une armee par voie d'engagements. Cependant comme la suppression de 
la conscripion 6tait pour Lord Robert Cecil et pour Ie G6n6ral Smuts Ie seul 
moyen d'a1ler II la racine meme du mDitarlsme europ6en, i1s n'abandonni!lrent pas 
la lutte, et pendant que Ie Conseil des Dix imposait Ie systi!lme des engagements 
II long terme II I' Allemagne et aox Etats vaincus, i1s se concerti!lrent avec M. Wil
son pour insister devant I. commission. Le 6 F6vrier, M. Wilson d6clara qu'il ne 
r6clamait la suppression des arm6es nationales que pour l'avenir, quand la 
Ligue serait en action, et proposa de se bomer actuellement II une enquete 
sur la possibDit6 ult6rieure de supprimer la conscription. Mais M. Bourgeois vigou-
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reusement soutenu par M. M. Orlando et Larnaude, se refusa 1 disculer m~me 
la possibilit6 de cette abolition 6ventuelle. L'insistance du Pr6sident 1 r6server 
I'intervention future de la Ligue parvint cependant 1 faire voter un texte selon 
lequel Ie Conseil ex6cutif charg6 d'61ablir Ie plan de r6duction des armements 
devrait 6galement soumettre 1 "(,examen de chacun des Gouvernements la jusle 
et raisonnable fixation des armements militaires correspondant 1 1'6chelle des 
forces 6tablies par Ie programme de d6sarmement" ces limiles une lois adopt6es ne 
devant pas ~tre d6pass6es sans I'autorisation du Conseil. Mais ce texte vOl6 lors 
de la premi~re session de la Commission devait lui meme disparaltre au mois de 
Mars. En revanche la mention selon laquelle Ie Conseil en 6tablissant les plans 
de d6sarment devait tenir "sp6cialement compte de la situation g60graphique de 
chaque pays et des circonstances" fut mainlenu pour satisfaire aux exigences de 
la France et des petits Etats. 

Lors de la revision du Paete, dans les s6ances que la Commh;sion tint en Mars, 
Ie sysl~me demeura Ie meme. L'art. 8 dans son premier paragraphe r6para une 
omission du projet du 14 F6vrier. II fait allusion, comme Ie plan Wilson, aux obliga
tions internalionales impos6es par une action commune. Cette mention deslin6e 
1 rappeler les possibilit6s d'une pression militaire intemationale sur les Etats 
agresseurs, donnait une nouvelle satisfaction aux pr60ccupations fran~aises. Entin, 
iI fut sp6citl6 que les plans de r6duction soumis 1 I'examen et 1 la d~cision des 
divers Gouvernements, feraient I'objet d'un nouvel examen et d'une revision, tous 
les 10 ans au moins. Ainsi I'on s'efforca de rendre en apparence acceptable une 
obligation que I'on se sentait incapable d'imposer. 

Le Gouvemement fran~ais qui pendant toutes les n6gociations de Paris avait 6t6 
guid6 par ('id6e fixe d'sssurer d6finilivement la s6curit6 du pays contre une nouvelle 
invasion allemande, ne pouvait se trouver satisfait d'un ensemble de dispositions 
aussi peu r6a1istes. Son premier repr6sentant a Crillon, M. L60n Bourgeois, qui 
mainlenait les traditions de La Haye et en repr6sentait l'exp6rience, d6ploya 
une tenacit6 et une volont6 indomptables pour essayer de transformer I'aspiration 
anglo-saxonne vers un d6sarmement b6n6vole en des obligations smctes garanlies 
par I'existence d'une force arm6e intemationale. Ces efforts ne rencontr~ren\ que 
peu ou point de support de la part des Butres d616gations et il fut vite 6vident que 
I'institution d'une arm6e intemationale n'avait Bucune esp~e de chance d'etre 
admise. La d616gation fran~aise se rabattit alors sur I'institution d'un Etat·Major 
international, ou d'une institution de coMsion permanente en vue de grouper 
I'effort 6ventuel des Etats .contre un membre de la Soci6t6 en rupture de pacte. 
O'autre part, elle essaya d'obtenir une institution de contr61e eftlcace sur les 
limitations d'armements impos6es 1 certains Etats. Ce n'est que sur ce demier 
point qu'une demi-satisfaction lui lut donn6e. L'art. 9, introduit tout expr~ dans Ie 
projet de Pacte et maintenu dans Ie !exte d6finitif, instilue une commission perm .. 
nente charg6e de donner au Conseil son avis sur (,ex6cution des articles relatils 
1 la limitation des armements (art. I et 8) et d'une fa~n g6n6rale sur les questions 
mililaires et navales. C'est cette Commission qui, en se d6doublant, a donn6 les 
deux Commissions, technique et mixte, qui fonctionnent actuellement aupr~ de 
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la Societe des Nations.. Mais la Commission, on Ie VOil, rut .con~ue comme pure. 
ment consultative. Elle n'a aucun pouvoir de contrale actif, ne peut prendre 
aucune initiative 1 1'6gard d'un membre quelconque de la Ligue ou des Etats dont 
la .puissance militaire est conventionellement restreinte. La delegation Iran~ise edt 
desire bien davantage; elle fut meme paralt-il, 1 un moment donne, sur Ie point d'ob
tenir un contrale des usines de guerre et des etablissements chimiques susceptibles 
d'etre utilises pour des lIns militaires. Mais cell ne prit pas corps, et toute 
organisation coercitive ou super6tatique obligatoire et permanente fut lInalement 
abandonn6e. II ne resta qu'une disposition assez curieuse, qui tient en deux mots 
et relie intimement Ie Pacte au Trait6 de PRix; elle rut introduite lors de la deuxiflme 
session de la Commission de Crillon et 1 la veille de la seance pleniflre du 23 Avril. 
Nous Is retrouverons tout 1 I'heure.') Pour Ie moment, bornons nous 1 mentionner 
que les efforts de M. Bourgeois au sein de Iii Commission aboutirent 1 I'insertion 
lla lin de I'art. 10 de la phrase lInale: "En cas d'agression, de menace ou de danger 
d'agression Ie Conseil executil avisera aux moyens propres 1 assurer I'execution 
de cette obligation" O'obligation de garantie). Le premier delegue de la France 
etait ainsi parvenu l demontrer la liaison logique entre la garantie et la force 
internationale de la Societe. 

C'est la IUlte soutenue sur ce point par les Commissaires lranQais qui donna 
lieu aux debats les plus mouvementes, soit en seance de Commission, soit aux 
seances pleni~res de la Conference. II convient l ce titre d'y insister. II etait facile 
de nlontrer que Ie Pacte contient bien des fissures et de trfls larges par ou la 
mauvaise foi peut s'insinuer et aprfls elle la violence. Le pouvoir de fait du Coli
seil, Ie droit de tout membre de la Societe d'appeler I'attention de I' Assemblee et du 
Conseil sur toute circonstance de nature 1 a!fecter les relations internationales; Ie 
devoir du secr6taire general de convoquer en ce cas et immediatement Ie Conseil, 
1 la demande de tout membre de la Societe, constituent des garanties de paix 
manilestement insufflsantes puisque elles exigent, pour etre effectives, un accord' 
general et des delais considerables. L'arme economique elle meme ne joue auto
matiquement que dans les textes, en theorie; les recommandations du Conseil 
en matiflre de pression militaire n'ont on Ie sait rien d'obligatoire. La constatation 
de ces lacunes avait ete faite par d'autres que par les fran~ais. Le projet italien 
a1lait sensiblement plus avant que Ie Pacte en prevoyant que dans les cas ou un 
membre de la Soci6t6 se deroberait 1 ses obligations en matiflre de conciliation, Ie 
Conseil pourrait procl!der 1 son egard par voie d'uitimatum, et, s'iI n'optemp6rait 
pas requ6rir les rnembres de la Societe ou certains d'entre eux de passer aux voies 
de coercition necessaire. Le projet suisse lui meme n'hesitait pas (art. 62) 1 mettre 
aux mains de la "Delegation permanente" et du "Conseil de conciliation" dont iI 
prevoyait I'institution, un pouvoir de coercition effectif. La "Delegation" pouvait en 
cas d'urgence agir d'elle meme 1 la simple majoritl! des voix et, dans les cas moins 
graves, soumettre ses decisions au Conseil qui dl!cidait des mesures 1 prendre 1 la 
double majorite des 'I. des voix des Etats et du chi!fre des populations reprl!sen-

') V. cI-deaaoua. P. 135. 
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tt!es. Ces deux exemples sufllsent 1 prouver que I't!tude approfondie des moyens 
d'assurer I'effieaeitt! d'un Paete international aboutit toujours au milme point. 

A la st!ance plt!ni~re du 14 Fevrier, 10rsqu'U fut patent que Ie Paete ne ert!erait 
aueun organe permanent capable d'6xt!euter automatiquement et immt!diatement les 
rt!solutions du Conseil, M. Bourgeois voulut t!elairer publiquement I'opinion sur 
I'insuffisance du Paete. II maintint expresst!ment I'amendement qu'il avait propos6 1 
I' art. 9 du projet de Paete: .. Un organisme permanent sera eonstitu6 pour pr6voir 
et proposer les moyens militaires et navals d't!xt!eution des obligations que la prt!
sente convention impose aux Hautes Parties Contraetantes et pour en assurer I'ext!
eution imm6diate en tous les cas d'urgence ... II justifiait ainsi cette garantie mini
mum et mod6rt!e eontre la possibilit6 des attaques brusqu6es: 

• Nous nous dressons, dit-il, contre Ie renouvellement possible de Is guerre .•••••• mals 
la guerre ne s'lmprovise pas, surtout quand iI faut r6unlr leo forces d'Etata divers, 6101gn6a 
dont lea points d'actlon sont dispers6a sur lOute la surface du monde. Chez chaque peuple •••• 
Ia n6cessit6 de consulter lea organea 16gaux de Ia repr6aentation nationale. d'obtenlr lea votea 
dea Parlements, exlge dea d61ais. 11 laut du tempe pour ces d611b6ratlons, ellea seront meme 
Imposslblea sJ on ne soumet pas 1 un plan pr6a1ablement 6tudi6 pour cette actlon I'appel que 
Ia Socl6t6 dea Natlons dolt adreaser 1 chacon, sl on ne prevolt pas oil, comment lea contl .... 
gents natlonau pourront et devront etre dirig6a ••.•• l!n8n ea cas de menace d 'agresslon 
illaut que, 1 I'avance, lea meaurea alent 61e 6tabllea et concert6e. pour que d'abord un frela 
pr6alable solt oppos6 au mauvalsea Intentions dea Insoumls . • • . • . • • .• Dans Ie cas contra/re 
lla seront encourag6s .•• • • • • • Une agresslon sublte ne dolt pas pouvoir se produire sur lea 
points dangereux du monde sana que la r6presslon Immediate solt assuree •.•••• " 

Ces paroles r~urent aussitllt une confirmation 6elatante par I'adht!sion publique 
que leur donna M. Barnes, d616gu6 anglais, au nom du Labour Party. EIle fit une 
impression d'autant plus forte qu'elle n'avait rien de concert6: "Nous pouvons 
affirmer d6clara-t-il que den ne serait accueilli avec plus de ferveur par les classes 
laborieuses". II allait marne plus loin que M. Bourgeois et souhaitait la er6ation 
d'un embryon d'arm6e internationale: 

.. J 'a1 peur cllsait-n, que lorsque Ie moment vlendra d 'ex6cuter une sentence de Ia Llgue 
dea Natlona ••••• une Natlon agressive n 'eassye de passer au travers de Ia barrlue avant 
qu'elle soit bien fermee. J'aurais a1m6 voir dana Ie tellte l'lndication de la c:r6atlon d'un 
noyau de forces Intematlonalea touJours pretea 1 Intervenlr lorsqu 'un pareil danger se P1sen
teralt. Je sena bien qu'il y a Il ,un point d6llcat, pulsque c'eat Ia souveralnet6 dea Natlona 
qui paut se trouver en Jeu; ma\s I'ea~re que nous pourrona trouver quelquea moyens de 
concilier l'lnd6pendance essentlelle dea existences natlonalea avec co qui eat n6ceasa\re pour 
leur s6curit6 commune. n 

C'6tait I. en elJet d6flnir tr~ exactement Ie probl~me vital de la Soci6t6 des 
peuples. 

M. Barnes se d6clarait 6galement en plein accord avec Is dt!lt!gation fr~aise 
en ce qui eoncemait Ie deuxi~me amendement, en corrt!lation n6cessaire et logique 
avec Ie premier, e'est-l-dire ramendement relatif au contrale des armements. Tel 
qu'iJ lut pr6sent6 l la deuxi~me 86ance pl6ni~re de la Conf6rence;'iJ 6tait ainsi 
eon~: .. Les Haules Puissances contractantes rt!soluea l se donner franche et pleine 
eonnaissance mutuelle de l' 6chelle de leur armement et de leurs programmes mlli
taires el navals, ainsi que de leurs industries susceptibles de s'adapter 1 18 guerre, 
institueront une Commission eharg6e des constations n6cessaires." 
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C'6tait transfonner Ie principe nu de I'art. 9, en une solution d'efllcacit6, mais 
Ie siege de I. Conf6rence 6tait fait comme celui de Ia Commission. II ne restait 
plus qu'un espoir, celui de reprendre une fois encore la question apres Ie retour 
d'Am6rique du Pr6sident Wilson, et cet espoir lui·mame devait etre sacrill6 II des 
considerations de politique g6n6rale du Gouvemement fran~ais . 

• • .. 
Nous en avons ainsi tennin6 avec la premiere s6rie des d6lib6rations de Crillon 

et Ie projet de pacte adopt61e 14 F6vrier. 11 sufllra pour etre complet de mentionner, 
pour m6moire, I'article relatif II la pUblicit6 des trait6s qui donnait satisfaction II la 
th60rie wilsonnienne de la diplomatie ouverte et sur lequel l'agr6ment se lit sans 
difllcull6; l'artic1e donnant II I' Assembl6e des d616gu6s Ie droit' d'inviter les Etats 
membres II un nouvel examen des trait6s devenus inapplicables et des situations 
intemationales p6rilleuses; - enlln I'article comportsnt I'engagement d'abroger les 
obligations conventionelles incompatibles avec celles du Pacte et de n'en pas con
clure de nouvelles. (Art. 23, 24, 25 du projet de Pacte dont les stipulations ont 6t6 
maintenues dans Ie Pacte d6f1nitil art. 18 II 21.) Ces dispositions qui soulevent des 
problemes juridiques extremement d6licats ne purent pas etre 6tudi6es comme elles 
'I'auraient m6rit6 et leur r6daction a engendr6 par la suite bien des difllcult6&. 

Signalons 6ga1ement les d6fectuosit6s de I'art. 26 du projet de Pacte relatil aux 
amendements, c'est-l-dire II la revision constitutionnelle du Pacte. La r6daction semble 
n'avoir r6g16 que la question de la TatijiCfllion par lea Etats membres de la Soci6t6 
slors que, dans I'esprit de la Commission, la regie pos6e s'appliquait aussi bien 

'au 110te des amendements qu'. leur ratillcation par les Gouvernements inter6ss6s. 
Ce point a fait doute par la suite, notamment lors des discussions de la deuxieme 
session de I'Assembl6e en 1921. II n'y eut pourtant point de divergence d'opinion 
lors des travaux pr6paratoires, la Commission s'6tant mise d'accord pour estimer 
que Ie vote des amendements serait acquis par une majorit6 des 'I. des membres 
de I' Assembl6e, • condition que celie majorit6 comprlt les repr6sentants des Etats 
composant Ie Conseil Ex6cutif. On estima en elfet que la majorit6 ainsi renforc6e 
seTait d6jl difllcile II obtenir, et que I'exigence de l'unanimit6 rendrait pratique
ment impossible toute modillcation constitutionelle, c'est-l-dire condamnerait Ie 
Pacte ll'immobilit6 et la Soci6t6 II la mort. 

VI 
LE VOY AGE DE M. WILSON EN AM£RIQ UE ET LA 

DEUXIEME SESSION DE CRILLON. 

M. Wilson devait rencontrer en Am6rique une opposition au Covenant beaucoup 
plus' ardente et mieux orgarJs6e qu'i1 ne Ie supposait. M6me apres les 61ections de 
Novembre 1918, iI 6tait convaincu d'avoir Ie peuple avec lui. A vrai dire, cette 
oppOSition 6tait moins une opposition au Covenant lui m6me qu'lla personne du Pr6-
sident. Certes, on reprochait au Pacte son art. 10, les dangers qu'i1 faisait courir II Is 
politique trsditionelle des' Etats-Unis et les menaces qu'i1 contenait pour les int6rets 
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imm6diats de la grande R6publique, sp6cialement en son article des mandats. 
M. Lodge, au S6nat r6clamait de lortes indemnit6s. M. M. Borah et Johnson, invi
taient Ie peuple am6ricain 1l abandonner l'Europe /I son anarchie. Mais' cette 
opposition eOt encore pu etre apais6e car tous les r6publicains n'6taient pas 
unanimes; M. Taft en particulier /I la tete de la "League to enforce Peace", 
soutenait ouvertement Ie Pr6sident Wilson et paraissait en public 1l ses cOt6s pour 
d6fendre la conception de la Ligue. M. Root, 1'6minent secr6taire du Pr6sident 
Roosevelt laisait campagne dans Ie ml!me sens. Au S6nat, M. M. Lodge, Knox, Reed, 
et ceux ml!mes qu'on a appel6 depuis les irr6ductibles, se d6claraient lavorables 
au principe, tout en protestant contre la la90n dont U avait 6t6 mis en oeuvre. Mais 
I'attitude du Pr6sident lut peu diplomatique et cassante, et bientOt tout essai 
de conciliation devint impossible. Bien qu'U eOt convoqu6 1l la Maison Blanche les 
membres du Comit6 des Affaires Ext6rieures pour discuter avec eux Ie projet de 
Covenant qu'U rapportait de Paris, certains d'entre eux d6clin~rent I'invitation. II 
est probable que Ie S6nat eOt voulu davantage: etre associ6 aux n6gociations, comme 
9'avait 6t6 Ie cas dans d'importantes conjonctures ant6rieures, notamment lors du 
Trait6 de Paris apr~ la guerre Hispano-Am6ricaine, ou tout au moins etre tenu tr~ 
exactement au courant. Or, la d616gation am6ricaine 1l Paris elle ml!me ne I'avait 
pas toujours 6t6. Nous I'avons vue desservir Ie Pr6sident. On Ie sut 1l Washing
ton. Le Pr6sident croyant que la r6sistance visait sa personne plutOt que son 
oeuvre, appr6cia tr~ durement I'oppisition qui lui 6tait laite. Dans son discours 
de Boston, Ie 24 F6vrier, 1l son arriv6e aux Etats-Unis, U imputa 1l ses adver
saires un manque de patriotisme et d'humanit6 et Ie 4 Mars, l New-York, au 
moment de se r6embarquer pour la France, U d6clara que I'incorporation du 
Pacte au Trait6 avait pour but de forcer l'adh6sion du S6nat qui n'oserait pas, 
pour des raisons de politique personelle et int6rieure, s'opposer au r6tablisse
ment de la paix. Cette politique d'intransigeance irrascible devait, on Ie sail, 
persister, et amener Ie Pr6sident l refuser toute concession meme au prix de Is 
non ratification du Trait6 de Paix. Son d6fi au S6nat alia jusqu'll prendre I'opinion 
publique am6ricaine pour arbitre entre eux. M. Wilson sur Ie navire qui Ie 
ramenait en France se rendit compte que sa campagne aux Etats-Unis lvait 
6t6 trap rapide et trop superficielle pour pouvoir porter les fruits qu'iI en esp6rait. 
IIbalan9a sur Ie point de savoir s'i1 laisserait Ie Pacte tel quel, quilte 1l chercher l 
vaincre ensuite I'opposition de ses adversaires politiques lorsque la question de 
la ratification ,se poserait -, ou bien s'iI preterait les mains l une revision du 
texte 61abor6 1l Crillon en courant Ie risque de voir se renouveler les attaques 
auxquelles iI avait eu l faire laee, et en particulier eelles de la d616gation Iran9aise 
qui consid6rerait vraisemblablement Ie Pacte comme compl6tement inop6rant si 
on voulait Ie combiner avec la reconnaissance de la doctrine Monroe, s'est-l-dire 
avec la Iibert6 pour les Etats-Unis de s'abstenir de toute intervention en Europe. 
M. Wilson se r6solut eependant • courir ce demier risque et II donner satisfaction, 
s'iI Ie' pouvait, • ses compatriotes. Ce qui emporta sa d6cision ee lut un ensemble 
d'avis concordants 6manant des leaders r6publicains et d6mocrates tout ensemble: 
tout d'abord une lettre du S6nateur Hitchcock qu'U avait rB9ue Ie jour marne 
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·de son embarquement et qu'il m6dita sur Ie George Washington; ensuite trois 
ciblogrammes envoy6s par M. Taft et Ie President Lowel d'Harvard University 
les 18, 21 Mars et 13 Avril; enBn un message de M. Root. Tous ces documents 
s'l!CCOrdaient llui affirmer que s'il faisait l I'opposition s6natoriale les concessions 
n6cessaires, Ja ratification du Trait6 devenait non seulement probable mais 
c:ertaine.') Les cbangements demand6s 6taient les suivants: reconnaissance sp6-
ci8que de Ja doctrine de Monro!!; facult6 pour l'Am6rique de se retirer de la Ligue; 
exclusion des -alfaires domestiques" (Tarifs, immigration) des dilf6rends soumis 
a Ia juridiction internationaie; facult6 d'accepter ou non la cbarge d'un mandat 
(Hitchcock). En France Ie Pr6sident allait trouver la situation singuli~rement 

modifi6e. La pUblication du projet de Pacte adopt6 Ie 14 F6vrier avait permis 
~ I'opinion publique d'en discuter la conception et aux critiques de se faire jour 
Iibrement. A vrai dire, I'architecture de la ·Soci6t6 et les formules sybillines des 
articles avaient caus6 presque parlout une certaine d6ception. 

Le 6 Mars 1919 se tint l Berne la Conf6rence internationale des Associations 
pour la S. D. N. qui r6unit les d616gu6s de plus de 60 Soci6t6s de tous les 
pays. Le Con~, tout en reconnaissant Ie progr~ incontestable r6alis6 par Ie 
pacte sur I'anarchie internationale pr6existante, 61abora lOute une s6rie d'amende
ments dont I'esprit tendait l d6mocratiser Ie Paete et l rapprocher la Soci6t6 des 
Nations d'une v6ritable f6d6ration d'Etats. 

Plusieurs Gouvernements neutres avaient, avons nous dit, pr6par6 officieUement 
des I>rojets de constitution internationale. Une d616gation officieuse des Gouverne
m~nts neutres se trouvait en fait l Paris; eUe finit par r6unir les repr6sentants de 
13 pays: I'Argentine, Ie Chili, la Colombie, Ie Danemark, la Hollande, l'Espagne, 
ie Paraguay. la Perse, Ie Salvador, la SuMe, Ia Suisse, Ie V6n6zuela. Les amen
dements pr6sent6s ll'examen de la Commission 6taient au nombre d'une trentaine. 
Ce lut Lord Robert Cecil qui fut charg6 de recevoir les neutres. 11 leur exprima 
son d6sir de les pouvoir compter bientOt au nombre des membres de la Soci6t6. 
Eil fait on n'6tait gu~re d6cid6 l modifier Ie Covenant pour y incorporer des 
id6es nouvelles fort divergentes les unes des autres. Celie d6marche collective 
a1lait cependant accentuer encore la tendance de la Commission l tenir compte 
d'une opposition possible des Puissances secondaires.") 

') T~l~gramm. d. M.. Taft du 18 M.ara: 
"If you bring back the ~reaty with the League of Nations in it, make more speciftc reserva

tioDl of the Monroe Doctrine; fix: a term for the duration of the League and the limit 01 
armaments; require expressly unanimity of action in Executive Council and Body of Dele
gates, and add. to Anicle XV a provision that where the Executive CouDcll or the Body of 
Delegatea finda the difference to grow out of an exclusively domestic policy, it shall recom .. 
mend no setdement; the ground will be completely cut 'rom under the opponents 01 the 
League in the Senate. Addition to article XV will ansWer objection as to Japanese immigration, 
as well as tarills under Article XXI. Reservation of the MonroE Doctrine might be as 'allows: 

"Asly American State or States may protect the integrity of American territory and the 
independence of the Government whose territory it is whether a member of . the league or 
not, and may. in the interests of American Peace, object to and prevent the further transfer 
of American territory or sovereignty to any European or non-American power. 

"Monroe Doctrine leBenalion alone would probably carry the treBty, but otbers would mate 
it certain." 

.) La seule Aasociation privEe qui ait Elf: ReUe par la Commiaaion en corps fut Ie COD.eil 
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Une autre campagne, d'opinion fut men6e sous la direction de I' Association fran
~aise pour la S. D. N. aOn d'essayer de reprendre et de faire triompher Ie projet 
d'organisation d'une force arm6e internationale. Les Associations pour la S. D. N. 
des diff6rents pays interalli6s se r6unirent II Londres du 10 au 13 Mars 1919 et 
adopt~rent II l'unanimit6 les deux amendements Bourgeois dans les termes memes 
oil ils avaient 6t6 pr6sent6s II la Conf6rence. 

Mais I'allaque la plus vive et la plus dangereuse qui ait 6t6 men6e contre Ie 
Covenant vint du Conseil des Dix lui meme. 

On se souvient qu'. la suite des s6ances orageuses qui avaient eu lieu au Con
seil des Dix entre les 7 et 12 F6vrier, relativement II la garantie et au d6sarme
ment allemand, M. Wilson avait consenti, Ie 12, II ce que I'on r6digeAt un traitt! 
pr6liminaire portant sur les clauses militaires et navales qui serait soumis aux 
Allemands avant toute autre stipulation. Apr" quoi iI 6tait parti en Am6rique. En 
son absence les Anglais m6contents de sa r6sistance dans la question des mandats, 
les fran~is mal satisfaits de la concession obtenue, les Japonais inquiets sur la 
question du Changtoung et sur 1'6galit6 des races, avaient peu • peu caress6 l'id6e 
de profiter de son absence pour r6gJer, II leur gr6, les questions qui les int6ressaient 
Ie plus directement. En particulier ils r6solurent d'61argir Ie Trait6 des pr6liminaires 
militaires en un Trait6 pr6liminaire g6n6ral oil seraient ins6r6es plusieurs graves 
questions, mais dont serait exclue celle de la Ligue. On aurait r6serv6 la discus
sion de celle-ci pour Ie trait6 g6n6ral ou pour un coitgr" ult6rieur, an6antissant 
ainsi la r6solution prise Ie 25 Janvier pr6c6dent au Conseil des Dix et Ie 14 F6vrier, 
en s6ance pl6ni~re, de faire de la Ligue partie int6grante du Trait6. C'est du 
moins ce qui fut cAbl6 au Pr6sident sur Ie George-Washington et son entourage 
comme lui mame consid6r~rent comme certain cet esp~ de complot.') AussitOt 
d6barqu6 M. Wilson r6s0lut de couper court radicalement Ii cette tentative. II 
ordonna Ii son secr6taire, M. Ray Stannard Baker, de lancer imm6diatement un 
communiqu6 sp6cial aux agences de Presse, dans lequel iI d6mentait qu'un trait6 
pr6liminaire dOt etre concIu sans y incorporer la Ligue et rappelait in terminis 
la r6solution prise par Ie Conseil des Dix, Ie 25 Janvier pr6c6dent. II y eut alors 
une v6ritable explosion dans la presse angJo-fran~ise et I'on pr6tend mem~ que 
M. Pichon, Ministre fran~ais des Affaires Etrang~res donna Ii celie occasion une 
interview si vive qu'iI fallut imm6diament en arreter la publication. Le Trait6 

international des femmes qui vint offrit 80n CODCOUrs 1 I. Ligue de. Nation. en fchange de t. 
reconnaissance de certains principes fEministes. La dElEgation demandsit que lea femmes 
PUSSeDt, IU meme titre que lea hommes, etre urilis&s dana lea comit& et orgaai.mea insrituie 
par 1a Ligue des Nations, que IN Etats membrea 8uppriment la traire des blanches er &abliuenr 
une lEgislation intera.rionlle de Sa prostitution; qu'il fat crU UII bureau permanent inter .. 
national d'&lucarion pour mertu daDI tOU8 lea pay. lea mEthode. d'inatructioD eD accord 
avec lea buts de la Ligue i qu'i) f8t crU und Bureau permanem internatiooal d'hygi~ne; que 
Ie principe du suffrage dea femmea fOt reconnu par Ia Ligue des Mationl. La commiuion 
0'. pas eru qu'il fftt de 80D reasorl de aanc:tionner cette demi~re revendication, aWe lea 
articles 7 t 22.. 23 C. et F. du pacte donnent sati.faction auZ' d&idfrata du Coneeit intemarioaal 
des femmes en ce qui conceme leur utilisation par Ia Ligge, ]a Irajte dee blanches er l'orpaiame 
technique de I'hygi!ne. II 'est peu de mouvements d'opinion qui aieDt ~ dana Ie pacte une 
satisfaction aussi ample et d'smeurs aussi jU8tifi~. 

') V. Ray StaDDard Baker: op. cit. New Yort Times, 4 Juin 1922. 
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preliminaire lltait condamnll, mais la Ligue, partie int6grante _ du Traitll, 6tait une 
fois encore sauv6e. 

La deuxieme Session de erillon. Les "grands amendements". 
M. Wilson revint 1 Paris Ie 15 mars, la Commission qui avait ch6m6 en son ab

Bence se r6unit 1 nouveau Ie 22; elle ne tint que 5 s6ances toutes de nuit. Le 
President 6tait pris Ie jour par les larges conflita de politique generale, notam
ment'le conlIit italien qui faDlit amener la rupture. Le 26 Ie Comit6 de r6daction 
rut 1 nouveau constitu6 des ml!mes :!personnalit6s que Ie mois pr6c6dent; Ie 
19 avril la r6daction 6tait en 6tat 'd'l!tre pr6sent6e 1 la Commission pl6nii!:re 1 la 
r6serve de quelques pointa importanta qui rurent discut6s ce jour Il et Ie lendemain. 

11 s'agit ici de ce qu'on appela alors les .. grands amendementa": I'amendement 
fran~is sur Ie contr61e des armementa et I'institution d'un organisme militaire de 
coordination; I'amendement japonais sur 1'6galit6 des races; I'amendement amllri
cain qui r6servait l'application de la doctrine de Monroll. Chacun d'entre ewe r6unit 
une majorit6 imposante I'amendement japonais entre autres. Mais ces objeta 6taient 
trop importanta po.ur que I'on pat passer outre l une opposition qui se groupait 
derrii!:re de grandes Puissances: les amendementa farent renvoy6s l la Conft!
rence c'est-l-dire enterr6s. 

L'amendement japonais sur l'egalit6 des races, avait d6ja 6t6 introduit devant la 
Commission Ie 13 F6vrier par Ie baron Makino 1 propos d'un projet d'article relatil 
• l' 6ga1it6 religieuse qui lui-mame dut atre abandonn6. II fut repris avec beau
coup de force et d'insistance et I'on put croire un instant qu'iI triompherait. On 
vit'le del6gu6 chinois M. Wellington Koo, pourtant en m6fiance vis 1 vis de toute 
proposition Iaponaise, I'approuver sans restriction. Ce n'est point ici Ie lieu de 
iappeler tout l'int6r6t politique qui se cachait derrii!:re cette d6claration de principe. 
II ne s'agissait pas seulement de la concilier avec la r6pulsion inv6t6r6e que pro
fessent les am6ricains pour les hommes de couleur et Ie soin qu'i1s apportent, 
1 6viter les croisementa de sang. On sait de reste qU'elle se complique d'un pro
bl6me 6conomique vital non seulement pour les Etata de 1'0uest, mais pour 
les Dominions britanniques \>'oisins du Pacifique, qui voient dans I'etablissement 
des trlvailleurs asiatiques une concurrence extrl!mement redoutable et dans I'ex
pansion 6conomique du Iapon un v6ritable p6ri1. La question est donc l II fois 
sentimentale et terriblement pratique car c'6tait presque une clause de la Nation 
la plus favoris6e, que les Iaponais r6clamaient implicitement pour leurs futurs 
trait6s d'6tablissement.') Cependant I'opposition la plus irr6ductible ne vint pas 
du Pr6sident Wilson. Ce rut Lord Robert Cecil qui d6clara nettement au nom du 
Gouvemement britannique que I'affaire fltait trop d6licate et insufflsamment mOrie. 
Le Pacte de famille pass6 entre la m6tropole et les Dominions avait d6jl plus de 
poids dans I'esprit du Gouvernement anglais que Ie trait6 d'alliance avec Ie Iapon. 
Crillon pr6sageait Washington. Mais les Iaponais n'abandonni!:rent pas la partie. 

I) Texte de I'amendemen, japonals: 
" L 'EgalitE dee Nation. CODBtitulnt un principe lonclamental de la Ligue, lea H. P. C. con .. 

vieDDent d'accorder 8uaai vite que poaaible 1 toua lea EtraDgera, nationaux d'Etata membrea 
de I. Ligue, UD traitement Egal et Equitable aoua taua lea rapports, Bana 6tablir auc1ll1e distinc
tion .oit en droit, soit en lait. ell raisoll de leur race ou de leur natioDalit6," 
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Le 4 Avril l'Ambassadeur du Japon • Washington,8t une d6marche pressante au 
D6parlement d'Etat et remit une d6claration qui toucha Ie Pr6sident Wilson peu 
de temps avant son second d6part pour la France. La question y 6tait reprise sur 
un ton grave. L' Ambassadeur solIicilait II nouveau Ie Pr6sident d'accueiIlir II d6-
claration sur 1'6galil6 des races, et laissait entendre que sans elle Ie fonctionne
ment de la Soci6t6 des Nations serait dans I'avenir handicap6. Le Japon n'insiste
rait pas sur Ie texle de I'amendement pr6sent6 pourvu qu'i1 obdnt satisfaction sur 
Ie fond. 

La question fut reprise Ie 11 Avril • Paris lors de II deuxi~me session de la 
Commission. II s'agissait cette fois simplement de I'introduclion dans Ie pr6am
bule du Pacte d'une phrase sur 1'6galit6 des Nations (et non plus, races) et de 
leurs ressortissants. Cette fois encore c'est Lord Robert Cecil qui leva des objec
tions. II estimait la mention dangereuse pour la souverainel6 des Etats et consi
d6rait que Ie Japon ayant un si~ge au Conseil ne pouvait arguer d'une in6gaJil6 
quelconque. Le Vicomle Chinda r6pondit que I'opinion pubJique japonaise se 
passionnait sur cette question, et aJJa jusqu'l laisser entrevoir une demi·menaee 
selon laqueJJe si Ie Japon ne recevait pas satisfaclion il pourrait abandonner la 
Ligue. II termina en demandant un vole expr~. Les Japonais eurent pour eux la 
Chine, la France, J'Italie, la Tch6coslovaquie, la Pologne. M. Wilson et Ie Colonel 
House s'abstinrent. Au total II voix se prononc~rent pour I'amendement et six 
conlre. M. Larnaude 8t remarquer qu'il y avait III une forte majorit6, mais M. 
Wilson maintint que l'unanimit6 6tait n6cessaire pour qu'une d6cision fftt prise 
el que I'amendement devait etre consid6r6 comme rejet6. 

Une autre bataiIle assez chaude se Iivra sur Ie point de savoir quel serait d68ni
tivement Ie si~ge de la Soci6t6 des Nations. II avait 6t6 un moment question de 
choisir un grand Etat. Cette id6e qui eftt fait convoquer I' Assembl6e II Paris ou II 
Londres fut vite abandonn6e et I'examen des titres se localisa entre la Belgique, 
la HoJJande et la Suisse. La Haye avait pour eJJe Ie souvenir des conf6rences de 
1899 et de 1907, la possession du Palais de la Paix dft II la muni8cence d'un 
Carnegie, et les traditions de la Cour internationale. Maisles A11i6s gardaient 
quelque rancune de la f~n dont Ie Gouvemement hollandais avait pratiqu6 la 
neutralit6 ainsi que de I'asile fourni II Guillaume II. La candidature beIge eut de 
chauds partisans, la Franee en particulier, mais elle n'en eut gu~re. La tendanee 
qui exislait d6jll II accueillir les demandes de la Suisse relativement au maintien 
de sa neutralit6 faisaient consid6rer que la condition juridique qui serait ainsi main
tenue en faveur de ce pays.1e garantirait contre toute tentative brutale de la part d'un 
Etat contre la libertll ou I'autonomie de la Ligue. Les angJais 6taient nettement en 
faveur de cette neutralitll. Le repr6sentant de la Suisse, Ie, Professeur Rappard, 
8t de vigoureux efforts pour en faire introduire Ie principe dans Ie Pacte; Ie Colonel 
House y consentait, mais Ie Pr6sident Wilson tint bon et s'oppoSa II ce que Ie 
Covenant comportAt une exception si manifeste II ses principes. Ce fut Ie Trait/! 
qui reconnut I. position spl!ciale de la Suisse et nulle addition ne fut apportl!e au 
Pacte. En revanche la cause de Gen~ve Iltait gagnl!e et contrairement II ce qui a Ill/! 
e1it, ce furent les voix angJaises qui entraln~rent la d6cision, Ie vote de la France 
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en fayeur de la Belgique ne groupa que Ia Cbine, Ie Portugal et la Tcb6co-Slovaqu'ie. 
Gen~ve eut 12 voix sur 18. 

Un autre probl~me resta au conlraire sans solution: celui de la langue officielle 
de la Soci6t6. La d616gation fran98ise, saisie d'uo rapport du professeur Aulard, 
av;Ut pris I'initiative de proposer Ie choix du fran~ais pour la r6daction du Pacte 
et les travaux de la S. D. N. Cette propOSition n'aIfectait point I'aspect d'une pr6-
tention nationale. Elle faisait seulement toucber du doigt les difftcult6s multiples 
qu'engendrerait I'emploi simultan6 de deux ou plusieurs langues: retards dans les 
d6Ub6rations, confusion dans les discussions, incertitudes dans l'interpr6tation des 
textes, etc.. Ces inconv6nients, d6jll sensibles lors de la Conf6rence de la Paix, 
I'ont 6t6 depuis davantage. Mais en d6pit des qualit6s de clart6 propres au fran~ais 
et de la tradition diplomatique, la commission refusa de se prononcer. II 6tait fatal 
que 1'b6g6monie anglo-saxonne se Iraduislt ici '~ncore dans la pratique. La question 
fut renvoy6e II I. s6ance pl6ni~re de la Conf6rence qui elle non plus ne 5e pronon~a 
pas et Ie probl~me demeura en 6tat jusqu'au moment ou I. S. D. N. adopta Ie 
fran98is et I'anglais concurremment comme langues officielles. 

La Commission se pronon~a ensuite explicitement sur la queston de l'unanimit6 
dans les d6lib6rations du Conseil et de I' Assembl6e. Ce point 6tait rest6 en suspens 
lors des d6lib6rations de F6vrier mais n 6tait certain que I'on ne reviendrait point 
en arri~re et que I'on s'inclinerait une fois de plus devant Ie principe sacro-saint 
de 1'6galit6 souveraine, au risque de compromettre l'efficacit6 meme du nouvel 
ouvrage. 11 y avait celie fois une raison de plus: la n6cessit6 de tenir compte de 
I'opposition am6ricaine et de tout faire pour la r6duire. La d6cision sur l'uoanimit6 
fut en r6a1it6 Ie premier pas fait dans cette voie. 11 y en eut trois aulres non moins 
consid6rables: Ie premier fut I'acceptation de I'art. 21 nouveau relatif • la doctrine 
de Monroe. 

• • 
• 

Ce n'est pas la premi~re fois que la reconnaissance de la doclrine de Monro! 
avait 6t6 accept6e et juridiquement proclam6e par une Conf6rence europ6enne. En 
1899 et en 1907, l La Haye, l'adb6sion am6ricaine au projet de convention e,n 
mati~re d'arbilrage et de r6glement 'pacifique des conftits internalionaux n'avait 6t6 
donn6e que sous r6serve de la doclrine de Monro!. Le rappel de cette m6me r6-
serve dans Ie Pacte edt pu paraltre singuli~rement condescendante en faveur de la 
politique des Etata Unis mais on n'aurait pu pr6tendre que ce rot un fait nouveau. 
Ce qu'it y a inattendu et d'un peu cboquant dans Ie nouvel article 21 c'est Ie d6guise
ment donn6 II cette doctrine. La pr6senter comme un .. regional understanding", ce 
que Ie texte fran98is awave encore en 6criv~t • entente r6gionale", c'est manifeste-. 
ment d6former Ie sens Iradilionnel et bistorique de cette doclrine qui fut toujours 
unitat6rale, qui sans doute a pu eire accept6e par des Etats de I' Am6rique latine, 
mais qui n'a jamais fait I'objet d'une entente formelle. L'assimiter • un trait6 d'arbi
!rage sous pr6texte que ses vues sont pacifiques, c'est encore augmenter la con
fusion et accentuer la supercberie. Le proc6d6 ne pouvait Iromper personne et 
mieux edt valu, r6p6tons Ie, une r6serve positive et un peu brutale comme celles de 

La Socl'" de. Nadoaa. I 
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1899 et de 1907. Le d6bat fut passion6. Lea anglais, qui pourtant n'avaient pas 
tSt6 pressentis, se gard~rent de croiser la politique amtSricaine. La d616gation Iran
~aise fut moins habile. Toujours hant6e par Ie besoin de s6curit6 qui 6tait au lond 
de leurs pr60ccupations, les dtSl6gu6s fran~ais reprochaient l I'amendement am6ri
cain de pr6sager Ie d6sinteressement des Etats Unis du maintien de la paix du 
Monde. M. Wilson rtSpondit par un discours extramement cordial et tSloquent, mais 
I'incident rebondit de facon assez filcheuse devant I'insistance des d616gutSs Iran~is 
l r6clamer une dtSfinition et une limitation de la porttle de la doctrine. C'tStait l Il 
derni~re s6ance; on avait discuttl presque toute la nuit, de part et d'autre on 6tait 
las et nerveux. Ce fut Il Ie seul incident regrettable qui ait eu lieu pendant les dis
cussions si pleines de bonne volonttl de I'Mtel Crillon. ') 

I) Voicl d'.pr~8 un tEmoin reoseign6 comment eta incident. Ie dEroulerent. C'eat IUJ: 
alentours du 22 Mira que M. Wilson rEdigea lea amendementa .m6ric~in8. En ce qui conceme 
I. mention de Is doctrine de Monroe Ie President dEveloppa purement e •• implement Ie. termea 
employes par M. Taft dana SOD t6legramme. Vamendement Ersil ai08i con;u: 

U N orbing in this covenant shall be deemed to affect or deny the right 01 any American 
State or States, to protect the integrity of American territory aDd the independaDce 01 any 
American Government whose territory is threatened, whether a member 01 the League or Dot, 
or in the interest 01 American peace, to obiect to or prevent the lunher transfer 01 American 
territory or sovereignty to any power outside the Western Hemisphere". 

Ce n'~tait 11 ~videmment qu'un des aspects de 1a doctrine de Monrel, celal qui interdit aux 
Etata Don amiric:aiD8 toute intervention dans les questions territoriales et politiquea pure
ment amiricaines, et paratt viser plus 8p~cialement l Japon. II n'y avait 16 aucune aUu8ion 
i fa doctrin de Washington sur les "Entangling Alliances" c'estal-dire i. I'aapect nlglltll de 
la doctrine de Monroi!. Pid~le I. 18 pratique qui depuis Ie dibut uglait toutea lea queltiona 
relativea i. fa Ligue par dessU8 I. tete des sutres Etats, M. Wilson lOumit l'amendement aUX 
seuls d616guea anglais. Ce aont eux qui auggerarent d'eviter toute definition de la doctrine et de 
18 conaiderer eomme un de eea "arrangement." ou accord compatibles avec: lea termea du 
Paete. On aiouta plus tard Ie qualiHcatif "territoriaux". 

C'eat I. la aeance du 10 Mar8 que M. Wilson introduisit l'amendement et expliqua longue
ment i. ce suiet 88 conception de 1& doetrine de Monro!. 11 affirma une foil de plua que te 
Plete n'en etait que ta generalisation et eon8tituait une vute "disentangling Alliance" puiaqu'iI 
obviait I. la conclusion de tout traitc imperialiste, et que la mention de la doctrine de Monral 
avait pour but d'indiquer que l' Am~rique persevcrerait dana IOn attitude tradirionelle contre 
de pareils projeta. Lea Delegues fran~ai8, M. Lamaude en partieulier, a'fmurent imm6diate
ment, et demand~rent s'il en fallait eonclure aussi que l' Amfrique ae d&interease!'8lt des af
faires d'Europe, cependant que de son care Ie representant du Breail, M. Baralh. Reis.,..a'inqui ... 
etait de savoir si lea Etata·Unis interviendraient, Ie cas fehfant, pour garantir lea Erats sud 
arnerie.ioa. M. Wilson voulut raasurer l'un et rautre en deelarant que 1a doctrine de Monr06 
n'inHrmait en rien lea obligations positives du Covenant tesquel1ea s'appliqueraient, uuf, bien 
entendu, l'intervention necessaire du Cong~ en cae de mobilisation ou d'aete de guerre. 
Mais M. Lamaude insistl en lIemandsnt une definition encte de la doctrine et tout au moiM 
une mention precise des obligations juridiquea incombant aux Eta.Unia. Lord Robert Cecil 
repondit que toute deHnitioD risquerait de restreindre ou d'ftendre 1a pon&: de la doc:trine et 
M. Wilson montra quelque humeur de fa m~ftanc:e t~moignEe 1 I'egard de la politique furore 
des EtataaUnis. Le delegue Irm~ia tint c:ependant a 'aire remlrquer qu'll &ait n6ceaaaire de 
preciser, attendu qu'un Etat pouvait avoir 1 se defendre non seulement contre une agreaiOD 
territoriale, maia meme contre des pretentions d'ordre ec:onomique Inacc:eptabtea et c:apablea 
de motiver un c:asus belli. M. Wilson ne relevl pas cene allusion. r 

-Le Iendemain, 11 Mat'll, M. Larn.ude revint i la eharge et depOIa un amendemeut I 
l'amendement amerie.in i it proposait d'.jouter apra: lea mora '* ententel eompatibl~ avec 
Ie Pacte": a en tant qu'ellea n'empechent pas tea Etata signaraires d'ac:c:omplir leu ... obJjp· 
tions resultant du Covenaotn

• -

M. Wilson, un peu impatient, I'6pondit que lea obligationa r&ultant du Covenant I'em
portaient evidemrnent sur c:elles qu'enrrainait 1a doctrine Monral. En r&1it6 M. Wilaoa 
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Les autres amendements am6ricains pass6rent sans difllcult6 notamment la dis
position relative au droit de se retirer de la Ligue et Ie paragraphe 8 de I'art. 15 
relatif aux diff6rends porlant sur les "questions domestiques". Aucune stipulation 
n'est au point de vue juridique plus critiquable que celIe ci, surtout sous la forme oil 
elle se pr~ente. II est d'6vidence que si Ie diff6rend soumis au Conseil porte sur 
une question d'ordre purement interne, Ie Conseil ne pourra que Ie reconnaltre et 
d6bcuter Ie demandeur de sa pr6tention. Mais Ie paragraphe tel qu'i1 est r6dig6 ou 
bien 6nonce une v6rit6 6vidente ou bien laisse un 6chappatoire aux Puissances d~i
reuses de se soustraire l sa juridiction. II eOt fallu iI. tout Ie moins d611nir ce qu'on 
entendait par affaire d'ordre purement interne; nous ne disons point en fournir une 
liste ce qui est tout l fait impossible, car 6tant donn6 la solidarit6 intemationale de fait 
qui existe actuellement entre les peuples, toute matii!lre peut cesser l un moment 
donn6 d'etre une affaire domestique. La v6rit6; c'est que Iii. encore on a voulu donner 
satisfaction l I'opinion am6ricaine. On sait que les questions d'immigration, de tarifs 
douaniers, de navigation ~6tii!lre et de cabotage, (ex: la question des droits sur Ie 
canal de Panama) ont 616 souvent revendiqu6es comme des questions d'ordre interne; 
a10rs qu'elles peuvent fort bien soulever des Iitiges d'ordre international - mais 
M .• Wilson s'appropria sans pius les suggestions de M. M. Taft et Lowell. Les con
seillers 16gisles de la d616gation am6ricaine sentirent tout ce qu'avait de d6fectueux 
cette redaction. En lait elle n'apaisa point l'hostilit6 du S6nat et elle introduisit 
dans les obligations du Pacte une nouvelle cause d'ind6termination et de faiblesse • 

• • 
• 

Tels lurent les grands amendements ou les principales nouveaut~ introduits 
. dans Ie pacte au cours des s6ances de Mars. II nous laut, pour etre complet, sig
naler les autres modillcations apport6es au projet du 14 F6vrier par la Commission 

De pouvait accepter UDe affirmation nette des obligations d'intervention denvaot du Covenant. 
pDlsqll. c'est pricislment contr. c., intsNI.ntions que .'insurgeaient lea Senateurs et l'oppo
sirion amEricaine. Le malentendu r&idait cn cell: M. Wilson pouvait bien d6fendre 1 CrilloD. 
son interpretation de 1. doctrine de Monrol; maia it 6tait patent que cette interpretation ne 
correspondait paa l celle de sea compatriotea. L'avenir 1'& demontre puisqu'l I'heure actuelle 
encore l'oppoaition I I'article 10 et lea projera d'amendementa qui sont depuis Ie dEbut 
en geslation devant la SociEtE des Nations (amendement canadien notamment) ont pr'cisEment 
rour but avouE ou cachE d'affaiblir ou d'annuler I'obligation d'intervention et de gBrantie 
active. Lea dEtEgu6a fran~ia i. Cri110n Etaient done fondEs i. dEnoneer l'obacuritE 1'oulve de 
1a formute anglo-eaxonne. C'eat alore que Lord Robert Cecil proposa, pour leur donner sad ... 
faction partielle. d'insErer la mention de la doctrine de Monrol non plus it Particle 10, oil 
elIe aboutiaaait l reatreindre l'obligatioD de garanrie, mail il Panicle 20 qui s'occupe des en
gagements et obligations internationales compatibles avec Ie Pacte. Cette solution admise 
fut I'origine de I'article 21 actuel. M. Wellington Koo, .uivait au nom de la Chine et avec 
1a plus grande attention la discussion, car n y .8oup~onnait, non sana motif, une iU8tiftcat~on 
implicite de l'alliance anglo--faponaise. 11 obrint l'introductioD dans l'article 20 du mot "' under
.tandings" pour jndiquer que les ententes considEr6es comme contraires au Pacte devraient 
ette abrog6es 8U88i bien que lea stipulations conventionelles incompatibles avec lui. Toua 
cea efforts en vue d'Eclaireir une discussion qui en !'falitE touchait aux plus graves questioDs de 
]a politique mondiale, n'aboutirent en fait qu'l des approximations impUcites. On 'tait bien d'
cidE du c6tE anglo-amEricain A. ne permettre aucune prEcision, et lorsque. l la ftn de cette der
niere sEance, Ie Doyen Larnaude voulut insister .. nouveau M. Wilson qui avait re~u des assuraD
ces de M. Clemenceau et lui avait enHn promia Ie Pacte tripartitE de garantie spEciale, leva I. 
a6ance d'autorit' en dEclarant 1& discussion terminEe (V. Ray Stannard Baker. Op. cit. 18 Juin 22). 
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de r6daction. Ces modifications sont assez nombreuses, mais secondaires; quelques 
unes pourtant pr6sentent un int6ret assez consid6rable. I.e Comit6 de r6daction, 
grilce 11 un travail minutieux parvint a pourchasser beaucoup des impropri6t6s de 
termes et des inexactitudes de traduction; surtout iI r6tablit dans les articles un 
ordre logique qui permet en Iisant Ie Pacte d'en saisir imm6diatement la port6e 
g6n6rale et I'enchalnement des id6es. 

Parmi les changements de style qui ont une port6e juridique citons: la suppression 
du mot "Etats" devant "membres de la Ligue" afin d'indiquer que les membres de 
la Ligue ne sont pas tous n6cessairement des Etats. Signalons 6galement que' 
Ie Conseil U extcutif" du projet de pacte devient Ie Conseil tout court, change
ment du en partie au d6sir d'6viter toute sp6ciRcation des fonctions et de para/tre 
subordonner Ie Conseil a l'Assembl6e. Dans Ie texte anglais les mots "Body of 
Delegates" deviennent "Assembly" comme dans Ie texte fran~ais of! on lit "As
sembl6e" au lieu d'" Assembl6e des d616gu6s". 

Parmi les changements plus importants qui datent des s6ances de Mars, 
rappelons la mention faite 11 I'art. 4 de la possibilit6 d'61argir Ie Conseil par 
I'admission de nouveaux membres permanents ou 6lus; la mention que les Etats 
appel6s a si~ger au Conseil dans un Iitige les int6ressant auront la qualit6 de mem
bres du Conseil; la r6fection des quatre premiers paragraphes de I'art. 8 relatif /I 
la limitation des armements afin d'6viter toute interpr6tation au sujet du droit des 
Etats de n'accepter qu'en toute Iibert6 les propositions du Conseil et la mention 
que les programmes devront faire I'objet d'un nouvel examen et d'une revision 
tous les lOans; la reprise IIl'art. 13 de la mention des diff6rends consid6r6s comme 
g6n6ralement susceptibles de solutions arbitrales, et cela dans les termes meme du 
projet originaire de M. Wilson, afin de donner au moins une satisfaction apparente 
aux d6sid6rata des Etats neutres; -III'art. 141e pouvoir donn6II la Cour d'6mettre 
des avis consultatifs lila demande du Conseil ou de l'Assembl6e, etc .•.. Dans deux 
cas la competence particuli~re du Conseil est substitu6e lOla comp6tence g6n6rale de 
la Ligue; c'est d'abord dans Ie cas of! iI s'agit d'admettre un Etat qui n'est point 
membre de la Ligue II beneficier des dispositions du Covenant pour Ie r6glement 
de ses diff6rends: Ie Conseil d6termine les conditions auxquelles iI sera admis 
11 Ie faire; c'est ensuite Ie cas de la Commission permanente charg6e de recevoir 
et d'examiner les rapports annuels des Etats manda!aires (art. 22 in fine): elle doit 
donner son avis sur toutes les questions relatives 11 l'ex6cution des mandats au 
Conseil et non pas indifferemment IIl'Assembl6e ou au Conseil. En somme la r6vi
sion finale du Pacte aboutit oil accentuer la prUminence du Conseil. Par ailleurs les 
changements de d6tail signal6s ne comportent gu~re que des satisfactions de forme 
donnees II I' opinion ou aux Puissances secondaires. 

II ne restait plus d6s0rmais qu'll faire ent6riner • la Cbnf6rence pl6ni~re les r6sul
tats definitifs des travaux de Crillon. Co fut l'oeuvre de' la quatri~me s6ance pl6-
ni~re de la Conf6rence de la Pm, la demi~re avant celie du 29 Juin of! Ie Trait6 
de Paix fut pr6sent6 II la signature des Allemands. Cotte s6ance qui mettait un 
point final aux vell6it6s de publicite des AIli6s et accentuait la mani~re autoritaire 
des grandes Puissances vaut, II ce titre, d'ctre retrac6e avec quelques details. 
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ia S~ance pleniere du 28 Avril. 

La s6ance fut pr6sid6e par M. Clemenceau ayant II sa droite M. Lloyd George et 
~ sa gauche M. Wilson. Quelqu'un de superstitieux eilt mal augur6, pour I'avenir 
de la Soci6t6 des Nations et la continuation de I'entente dans I'Entente de I'absence 
des pl6nipotentiaires italiens, que Ie diff6rend survenu I I'occasion de Fium~ et de 
la Dalmatie tenait 610ign6s de Paris. A I'ordre du jour, outre Ie Pacte: Ie rapport 
de Ia Commission des responsabilit6s et la discussion des clauses I ins6rer dans Ie 
trait6 de pRix en ce qui conceme Ie travail: deux questions voisines de celie de 
la Soci6t6 des Nations, ou, pour mieux dire, tout I fait conn exes. 

Malgre I'importance du programme, la s6ance fut une d6ception pour ceux 
qui croyaient assister • une discussion des amendements renvoy6s I la Con· 
f6rence. Les quinze jours 6coul6s entre la derni~re swce de la Commission et la 
r6union de la Ci>nf6rence 8vaienl 6t6 employ6s • r6aliser I'accord entre les d616-
gations, et toul Ie sc6nario de la s6ance 6tait r6g16 d'avance. Les amendements fran
~ el japonais 6taienl virtuellemenl abandonn6s, celui des Am6ricains sur la doc
trine de Monrol!, d6jil introduit dans Ie texte de Pacte, ne devait soul ever aucune 
opposition. Ce n'6tail meme plus I'une de ces joutes de parade, comme I'on en 
voyait jadis II La Haye, oil les premiers d616guEs toul au moins, tenaient iI exposer les 
vues de leurs gouvemements. lei tous les Gouvernements Etaient d'accord pour 
obtenir une unanimit6 de parade. On ne voulait pas meme de r6serves; on pr6f6rait 
I'abandon des am6liorations possibles • leur acceptation de principe, si celie ci 
devail laisser subsister des divergences de vue apparentes. A la vErit6 I'opinion 
.ne ful pas dupe, ell'on compri't fort bien que I'on r6servait I I'avenir - et ill'exp6-
rience de I'instilution meme - Ie soin de r6aliser I'accord d6f1nitif sur les points 
oil it n'avait pu etre obtenu. . 

M. Clemenceau ayanl donn6 la parole au Pr6sident Wilson, celui-ci exposa bri6-
vement les modifications apport6es au texte primitif, et donna lecture, en anglais, 
des articles nouveaux et modifl6s, mais de ceux Iii seulement. La traduction fut faite 
par M. Mantoux, puis M. Wilson propos. les r6solutions suivantes: 

1. - Nomination comme premier SecrEtaire g6n6ral, de la Soci6t6, de I'Hono
rable Sir James Eric Drummond, Secr6taire priv6 du Secr6taire d'Etat au Foreign 
Office. ' 

2. - Nomination par les Etats qui formeront Ie Conseil, d'un Comit6 de neuf 
Jepr6sentants, charg6 de pr6parer I'organisation de la Soci6t6, son installation et 
I'ordre du jour de sa premiere r6union. 

3. - Enfln iI propos. que jusqu'au momenl oil 1& Soci6t6 aurait choisi les quatre 
Etats dont les repr6sentants devaient compl~ter Ie Conseil, les repr6sentants de la 
Belgique, du Br6sil de 18 Gr~ et de l'Espagne, en fussent membres compl6men
taires. 

On connalt les raisons. de ce choix. Les grandes Puissances d6siraient ne point 
rencontrer au sein du Conseil une opposition 6ventuelle iI leur politique. En s'asso
ciant I. Belgique intimement 1i6e II I. politique fran~aise, et 18 Gr~ce cliente de 
I' Angleterre, elles pensaient seulement doubler 'Ia repr6sentation de ces deux 
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pays. L'Espagne 6tait charg6e de repr6senter les neutres, Ie Brl!sil d'assurer Ie 
concours des Rl!publiques de l'Amerique latine. 

L'on vit se dl!rouler ensuite Ie sci!nario prl!vu. 
C'est d'abord Ie Baron Makino qui prend la parole pour dl!velopper I'amendement 

japonais. II explique que la question de 1'l!galit6 humaine I!tant de nature tr~ d6li· 
cate et tr~ compliqu6e, il ne veut qu'6noncer Ie principe en laissant sa r6alisation 
pratique aux mains des dili6rents gouvernements; qu'il avait consenti II substituer 
1'6galit6 des Nations II ('6galit6 des races, mais que, mame sous celie forme 
I!dulcor6e, I'amendement ayant 6t6 rejet6, il se voyait oblig6 de revenir II sa pro
position premillre. II n'y revient que pour la forme, car aucune discussion ne 
s'ouvre et aucun vote n'est 6mis. Le d616gul! du Japon annonce simplement que son 
pays continuera II insister pour que Ie principe soit, dans I'avenir, adopt6 par la 
Soci6t6. 
Apr~ lui, M. Hymans, Ministre beIge des Aliaires Etrangllres, prend la parole. 

Lui non plus ne cherche pas II faire revenir la Conf6rence sur les dl!cisions de I. 
Commission. 

"Nous avons en Belgique, dit-il en substance, 6prouvl! une tr~ profonde 
d6ception de voir que Bruxelles n'avait pas I!t6 choisi comme sillge de la Ligue. 
Nous n'en saluons pas moins la naissance de celie nouvelle institution de 
solidarit6. L'oeuvre n'est point parfaite. Cependant les peuples pourront compo 
ter sur les garanties que leur olirira la Soci6t6 des Nations." 

Puis, c'est Ie d611!gu6 de l'Uruguay qui adhllre au Pacte, non sans .voir fait quel. 
ques r6serves de prudence, en ce qui concerne (' Aml!rique latine, sur I'interprl!ta. 
lion de la doctrine de MonrOe!. Celie intervention qui n'l!tait pas au programme, 
cette tentative de la part d'un repr6sentant d'un des plus petits Etats fit une assez 
forte impression. Elle fut consid6r6e par les grandes Puissances comme une irr6vl!
renee, par les autres, comme une audace. Elle contribua certainement II la d6cision 
qui fut prise de ne plus convoquer de s6anees pl6ni~res de la Conf6rence afin d'l!
viter tout incident analogue dont la presse et I'opinion n'eussent pas manqu6 de 
s'emparer. Tout cela est trlls caract6ristique de ('esprit dans lequel furent 6l\1bor6s 
et Ie Pacte et Ie Trait6 de Paix. • 

Enfin la parole est donn6e II M. Uon Bourgeois. I.e premier dl!II!gu6 de la France 
se boma dans un discours simple et pr6cis II montrer ('importance que I. conception 
fran~ise eut pu pr6senter non seulement pour l'int6ret de la France, mais pour 
la Paix du Monde. Mais l'expos6 des amendements n'6tait plus qu'une formalit6 
acad6mique. Le GouvememeDt fran~ais avait renonci! depuis longtemps dl!jl • en 
soutenir I'adoption et ce n'l!tait plus un secret pour personne que M .. Bourgeois, 
demandant II M. Clemenceau des instructions sur Ia tactique II suivre en ce domaine 
avait r~u celie r6ponse laconique: "Faites vous baUre". La question de la 
Soci6tl! des Nations n'6tait plus pour la politique fran~aise qu'une question de 
marchandage diplomatique. On en eut la preuve lorsque M. Pichon se levant aussi· 
tot apr~ M. Bourgeois vint faire ('abandon volontaire d'une victoire mora/ement 
2cquise en donnant au nom de la France lecture de la d6claration suivante: 

.. Le Gouvemement de la R6publique fran~ise exprime sa satisfaction de 
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trouver, dans Ie projet de convention relatif l la Soci6t6 des Nations, la con
s6cration de I'effort qui a toujours 6t6 Ie sien depuis les Conferences de La 
Haye pour I'organisation du droit et de la paix. 

Affirme sa confiance que Ia Societe des Nations deviendra de plus en plus 
I'instrument n6cessaire des relations entre les peuples. 

Rappelle que, pour fortifier cet instrument, ses deh!gues ont pr6sent6, rela
tivement au contrOle des armements et aux sanctions, deux amendements qui 
leur paraissent n6cessaires. 

Accepte, dans I'esprit de solidarite qui a pr6side III redaction de la conven
tion, Ie projet soumis l Ia Conference, avec Ie ferme espoir que I'exercice du 
droit d'amendement, ins6r6 l I'art. 26, en permettra Ie renforcement." 

C'etait Ie premier appel l I'evolution n6cessaire de II Societe des Nations, Ie 
"spes in futurum". Mais Ie Gouvemement frlmltais avait cru trouver des garanties 
plus tangibles dans Ie pr6sent et les raisons de son abandon sont bien connues. En 
6change de ses concessions sur I'organisation coercitive de la Societe et sur I'occu
pation des provinces rh6nanes, i! avait obtenu de M. M. Wilson et Lloyd George la 
promesse des fameux trait6s de garantie en cas d'agression injustifi6e de I' Aile
magne. On sait comment cette compensation est depuis lors devenue iIIusoire. Mais 
l I'epoque, elle fut consider6e comme effective. Ce qu'i! importe de souligner ici, 
c'est sa liaison etroite avec Ie Pacte. La garantie de la s6curite fran~aise contre les 
entreprises eventuelles de I' Allemagne rUt con~ue non pas comme une alliance d6-
fensive particuli~re, mais comme une application sp6ciale de la garantie gen6rale 
~ntenue dans I'art. 10 du Pacte. Elle s'lncorpore et s'enchasse dans II conception 
de la Ligue. II Etait meme sp6cifie que celie entente devait recueillir non seulemnnt 
I'approbation des Etats intEress6s et de leurs Parlements, mais du Conseil de Ia 
Ligue, l la majoritE simple. C'est du m~ins ce que sp6cifiait un communique officiel 
contemporain de I'obtention par M. Clemenceau de la double promesse l laquelle 
iI tenait tanto 

La politique fran~aise ~ut d'ailleurs l la s6ance plEni~re du 28 Avril une 
IEg~re satisfaction l laquelle nous avons d6j. fait allusion.') 

L'art. 5 du Pacte stipule que les dEcisions de I'AssemblEe ou du Conseil doivent 
etre prises ll'unanimitE des membres pr6sents, sauf dispositions expresses du pr6-
sent pacte, dispositions qui d'ailleurs sont rares. Le Pr6sident Wilson proposa d'in
s6rer dans Ie dit article, apr~ les mots ci-dessus cit6s, ceux-ci " ou du pr6sent traitE" 
c'est-l-dire saul dispositions expresses du TraitE de Paix auquel Ie Pacte est incor 
porE. Or, Ie Trait6 de Paix limite, on Ie sait, strictement les armements allemands 
et confie Ie contrale de celie limitation l des Commissions interalliEes temporaires 
dont Ie r61e doit cesser ime fois Ie r6sultat 'acquis. Mais, - ot c'est ici que s'alfirme 
la portEe de I'amendement Wilson, - I'Allemagne devra, m6me apr~ Ie dEpart de 
ces Commissions, se pr6ter l toute investigation jugEe n6cessaire par Ie Conseil de 
la SociEt6 des Nations, decidant 11 14 rnajorit4 des voil:, sur la demande d'un que!
conque des membres de la SociEtE. Ainsi, iI r6sulte de la combinaison des clauses 
inilitaires et navales du TraitE de Paix et du IEger amendement de quatre mots 

') V. ci-d"""U8 p. 121. 



136 GEORGES SCELLE 

introduit dans l'art:S du Pacte, qu'une Commission de contr61e pourrait Ii tout mo
ment etre r6unie par Ie Conseil de la Soci6t6 des Nations d6cidant Ii la simple malo
;it4 pour s'assurer de la r6alit6 des manquements imput6s 1 l'Allemagne dans ses 
obligations de d6sarmement permanent. La port6e de cette subtile modillcation du 
Pacte, 6chappa lors de la s6ance pl6ni~re du 28 Avril aux non initi6s, Ie texte du 
Trait6 de Paix n'6tant pas encore divulgu6. Elle aboutissait, Dn Ie voit, Ii rendre 
possible 6ventuellement la cr6ation d'un succ6dan6 de la Commission de controle 
permanente que pr6conisait Ie second des amendements Bourgeois. Elle n'en lour
nissait pourtant pas 1'6quivalent, car iI existe une grande diller6nce d'efllcacit6 
entre I'action possible d'un organisme permanent toujours pret 1 lonctionner, et la 
constitution probl~matique d'une Commission r6clam6e 1 un moment donn6 dans des 
circonstances 6videmment troubl6es et sur laquelle iI laudrait d'abord r6aliser un 
accord majoritaire. 

Telles lurent les phases successives de la s6ance pl6ni~re au cours de laqueJle 
la Soci6t6 des Nations vit consacrer son existence ") . 

• • 
• 

On n'a point m6nag6 les critiques 1 I'oeuvre des grandes Puissances et awe 
travaux de la Commission de I'Hotel Crillon. La date du 28 Avril 1919 n'en 
demeurera pas moins I'une des plus importantes dans les lastes de l'humanit6. La 
cr6ation de la Soci6t6 des Nations n'est rien moins qu'une r6volution dans les rap
ports diplomatiques internationaux et les principes londamentaux du Droit des gens. 
Mais ce lut, M. Hymans qui lormula la v6ritable philosophie de 1'6v~nement: .. Nous 
commen~ons aujourd'hui d6clara-t-i1, une grande exp6rience, et pour r6ussir iI 
laut qu'elle soit aid6e par la bonne volont6 des peuples, par leur conllance, par la 
coop6ration loyale et suivie des Gouvernements et des peuples." 

Une grande exp6rience en ellet. Toute la caract6ristique de I'institution est dans 
ces mots. II s'agit de soumettre les rapports entre les Etats Ii la r~gJe de droit. 
Or, I'antinomie est londamentale entre la notion de sujet de droit et la notion d'en-
tit6 souveraine. . 

La cr6ation d'une Soci6t6 des Nations exige I'abandon progressif du dogme 
jadis incontest6 de la souverainet6 des Etats et la reconnaissance de l'identit6 lond. 
mentale qui existe entre la discipline juridique internationale et toutes les sutres 
disciplines juridiques. Une SQCi6t6 humaine, quelle qu'elle soit, ne peut eire 10nd6e 
que par la constitution d'une autorit6 pulilique commune. Seule la forme constitu
tionelle de cette autorit6 peut eire discut6e, mais Ie principe est certain. En 1919 
on n's pas os6 Ie proclamer. Les peuples n'en ont point 6t6 avertis, les gouverne
ments ont pers6v6r6 dans lears errements. II en est r6sult6 pour la Soci6t6 des 

1) Noua De DOtOD8 que pour memoire deWl: incideDta secondafres. Lora de I'adoption de la 
lisle des Erata Deutrea adh6rant au Pac:re, M.. Pichon, Mini.rre 'raD~ia dee Aflairea ErnD
gf:ree, fit .jouler Ie nom de 1a principaute de Monaco qui depuia D·. pu riclami .on adml. 
siOD. Lora de Ia designation de l'Esp.gne comme membre du COll8eiJ, Ie repr&entant du 
PortUgal inrcrvint pour protester CODtre cette designation d'UD Erat qui, .. I'ipoque, o'elait pu 
encore membre de la Societe, mais seulement invite I adh4!rer. Au poiar de vue purement 
formel, ceHe protestarion irait alora 'ondu. 
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Nations one situation diflicite vis-l-vis de ceux-ci une ce.rtaine· d6salfection de la 
part· de ceux-IL Son impuissance trop souvent constatl!e vient de cette contra
diction fondamentale entre sa mission et sea inIIrrnit6s constitutionnelles. Cependant 
COJ!Ul1e son maintien est nl!cessaire lla vie de I'humanitl!; comme sa disparitilm serait 
on scandale dont nul Etat n'oserait prendre la responsabilit6; que Ia v6rit6 sur 
sea origines et son avenir se fait jour progressivement; qu'elle ne pourrait dispa
raitre que pour renaitre l la suite de quelque nouveau cataclysme, son existence 
paraIt aujourd'hui assur6e. Elle a d'ailleurs commenc6 une 6voIution constitution
nelle qui la rapproche peu l peu de Ia v6rit6 juridique et par Il augrnente ses forces 
vitales. Cette 6voIution vers I'organicisme, vers Ia constitution d'une v6ritable 
Soci6t6 politique englobant les Etats et bas6e sur la sl!paration des pouvoirs 
et Ia sp6cilication des dches, apparalt nettelllent aux yeux de· tout observateur 
attentif. 

C'est celie 6volution qu'it convient aujourd'hui de hAter avec Ia prudence n6-
cessaire l ne pas compromettre I'avenir, mais avec Iii tenacit6 et Ia ml!thode in
dispensables l en assurer Ie suc~. 



DER VOLKERBUNDSENTWURF 
DER DEUTSCHEN REGIERUNG 

VON 

WALTHER SCHOCKING 

I. 0 I E V 0 R G ESC HIe H T E 

1. Ole Haltllng Delltschland. vor dem Weltkrleg. 

Obwohl die weltwirtschaftliche Entwicklung des 19. Jahrhunderts in ihrem Schosse 
die Idee eines grundsfttzlichen organisatorischen Zusammenschlusses der Kultur
staaten barg, war dieser Gedanke vor dem Weltkrieg eigentllmlicherweise noch 
nicht in die BewusstseinssphAre der Staatsmlnner und Politiker eingedrungen. Auch 
den V61kerrechtslehrern lag er durchweg fern, nur ganz vereinzelt wurde aus ihren 
Kreisen »die Organisation der Welt" gefordert.') Indessen gab es doch schon eine 
starke Stramung in der ganzen Menschheit, die das WettrUsten unter den Gross
mlchten als einen Wahnsinn und als eine stilndige Bedrohung des Weltfriedens 
empfand und die danach strebte aus diesem Zeitalter herauszukommen. Unter PIlh
rung der Paziflsten setzte man in diesen Kreisen seine Holfnung auf Vertrftge fiber 
wechselseitige Beschrlinkung der RUstungen und den Ausbau der Schiedsgerichts
barkeit. VieUeicht wlire das ganze Problem leichter zu lasen gewesen, wenn man 
es mehr an der Wurzel gefasst batte, wenn man von Anfang an einen koUektiven 
Zusammenschluss der Kulturstaaten zum Zwecke einer intematio~;Uer Besitzga· 
rantie in einem VllIkerbund gefordert, gleichzeitig aber Formen ausgebilder hltte, 
nach denen das natiirliche Selbstbestimmungsrecht der VllIker in einem rechdich 
geordneten Verfahren hltte zur Verwirklichung gebracht und auch aUe sonstigen 
politischen Konflikte in prozessualen Formen vor unabhilngigen Instanzen hitten 
gelast werden kannen. Statt dessen suchten die Haager Konferenzen von 1899 und 
1907 mehr die Symptomo zu kurieren, als dass sie gewagt hiltten, das Obel an 
seiner QueUe zu packen, und den anarchischen Zustand der Staatenwelt grand
sfttzlicb zu beseitigen. Gleichwohl wird die Geschichte fiber die Haager Konf~ 
renzen nicht gering denken. Es waren dort immerhin doch wertvoUe AnsAtze g~ 
mach!, urn aus der politischen Anarchie in der Kultu";elt herauszukommen, auch 
wenn in der Frage der vertragsmAssigen Rlistungsbeschrilnkung so gut wie gar
nichts und in bezug auf Schiedsgerichtsbarkeit und Vermittlung (m«!diation) Dur 
ein Facultativum herausgekommen war. Ohne dass man im Haag darOber theore-

1 So Schiicking: .Die Organisation der Welt-, Tiibingeu 1908. 
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tische K1arheit gewonnen bitte, war mit der Einsetzung des -sogenannten ""Stin
digen" Schiedshofs" unter den beteiligten Staaten doch ein neuer Zweckverbanc!' .. 
gescbaffen worden, der bei seinem politischen Zweck der Aufrechterhaltung des 
Rechtsfriedens in der Kulturwelt schon aIs ein ganz loser Weltstaatenbund ang&
sprocben werden konnte und filhig gewesen ware, allmilhlich all die andereD schon 
vorhandenen Zweckverbilnde des Villkerrechts zu Spezialzwecken det Verwaltung 
in sich aufzunebmen.') Die tiefste Tragik des Weltkrieges 'wird also filr den Wis
senden immer darin Iiegen, dass auch hier die Wabrheit schon auf dem Marsche 
war, mochten sich die Tendenzen der Gewalt im Jahre 1914 auch noch stirker 
erweisen, wie die Tendenzen des Rechts. Wenn aber die Haager Institutionen 
1914 noch ein viel zu zartes Pftilnzlein waren, um mit ihren Krilften den Zusam
menprall der europiiischen Grossmilchte aufbal!en zu kilnnen, und man nach der 
Ursache fragt, warum das Haager Werk keine stilrkere Barriere des Rechts gegen
fiber der Gewalt hilt aufrichten kilnnen, so wird eine objektive Beurteilung dieser 
Erscheinung einen wesentIichen F aktor in dem Verhaiten des kaiserlichen Deutsch
lands im Haag feststellen mllssen. So unmilglich eine Geschichtsauffassung ist, 
die eine besondere Tendenz des deutschen Reiches zur Welteroberung und Welt
beherrschung fUr die gauze Katastrophe des Weltkrieges verantwortlich Machen 
will, so fest steht" doch fUr aile Zeiten die Tatsache, dass" das kaiserliche Deutsch
land den grossen Kulturgedanken der Haager Friedenskonferenzen nicht mit der 
Innigkeit ergriffen und mit der Hingabe gefllrdert hat, wie es den Bedilrfnissen 
der. Menschheit, den wabren politischen Interessen des deutschen Staatswesens, 
aber auch den besten Traditionen des deutschen Kulturlebens allein entsprochen 
hitte. Es ist hier nicht der Ort, auf die Einzelheiten des Verhaltens des deutschen 
Kaiserreicbs auf den Haager Konferenzen einzugehen. Die schweren politischen 
Fehler, die Deutschland dort begangen hat, und die schon vor dem Kriege von 
seinen Feinden geschickt ausgenutzt worden sind, um Deutschland geistig zu isO
lieren, stellen sich der historischen Forschung leider nicht nur dar als Resultate 
einer im Einzelnen vielleicht richtigen und sachgemilssen Beurteilung konkreter 
politischer SpllllJ1ungen in der Umwelt, an denen von Anfang an das grosse Werk 
internationaler Befriedung bitte scheitern mUssen, sondern das kaiserliche 
Deutschland war verstilndnislos gegenfiber den Zielen der ganzen paziftstischen 
Bewegung. Auch WUh,elm II. wollte den Frieden, vielleicht mehr wie ein oder 
das andere fremde Staatsoberhaupt, aber er trieb seine pazifistische Polilik mit 
mllitaristischen Methoden. Wohl nicht ohne Einftuss militilrischer Kreise aus seiner 
Umbebung halte sich bei ibm die Anschauung festgesetzt, das ihm wesentliche 
Opfer an Souverilnitilt durch Rfistungs- und Schiedsgerichtsabkommen zugemutet 
werden sollten. Diese Souveriinitilt erschien ibm offenbar als Selbstzveck. "Ich 
lasse meine Souverlnitilt nicht beschrilnken" hat er nach den mir gewordenen 
Mitteilungen des ehemaligen schwedisch-norwegischen Ministers LIlvland im Hin
blick auf die bevorstehende erste Haager Friedenskonferenz wilrtlich zu Kllnig 
Oskar von Schweden gesagt. Wie sich aus den diplomatischen Akten unseres 
Auswlrtigen Amtes ergibt, waren es nicht nur und vielleicht nicht einmal in erster 

'I VgI. dariiber SchUcting .Oor Staatenverband dor Huger Konferenzen~ Miinchon Dnd Lelpdg 191Z. 
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Linie die Schwierigkeiten, die in der Sache selbst oder in dem mangelnden Ver. 
trauen zu den anderen Michten lagen, die Deutschland zu seiner a1lzu reser· 
vierten Hal tung im Haag bestimmten, ebensowenig freilich irgend welche geheime 
Eroberungstendenzen, sondern es war, was das Ausland schwerer verstehen wird, 
wie derjenige, de.r selbst Jahrzehnte unter diesem System gelitten, die allgemeine 
reaktionire Einstellung der damaligen deutschen Regierung .. Es waren dynastische 
Rucksichten auf die Rechtsstellung des Monarchen nach aussen und innen, auf 
sein Verhiltnis zu Heer und Flotte usw. Unser Kllnigtum glaubte zu verlieren, 
wenn es sich nach aussen unter eine internationale Rechtsordnung beugte. Es 
handelt sich hier urn einen Widerstand, den Kant scheinbar vorausgesehen, wenn 
er in seinem Bflchlein vom ewigen Frieden, die Mllglichkeit der Rechtsordnung in 
einem Vlllkerbunde davon abbAngig gemacht hat, dass aile Regierungen republi. 
kanisch seien. 

Auffallend wird freilich kflnftigen Generationen die Tatsache bleiben, dass ~Iche 
Politik der kaiserlichen Regierung nicht durch das Volk selbst korrigiert wurde, 
indessen hat die gaoze Art der Bismarckschen StaatsgrUndung es mit sich ge
bracht, dass der aktive Anteil des Volkes an dem Leben dieses Staates ein allzu 
bescheidener war. Insbesondere die auswArtige Politik war auch der Mehrzahl der 
Reichtstagsmitglieder ein Buch mit 7 Siegeln, urn dessen Inhalt man sich nicht 
kflmmerte. Dass die kleine aber lilrmende Gruppe der Alldeutschen gerade keine 
paziflstischen Bestrebungen pflegte, ist bekannt Ein Gegengewicht der Ilffentlichen 
Meinung fehlte, hatte doch der kleine Kreis der grundsiltzlichen Vorkiimpfer des 
Friedensgedankens in der Offentlichkeit einem viel zu schweren Stand, urn eine 
Anziehungskraft ausflben zu kOnnen. Denn so wenig der grOssere Teil des Volkes 
sich wie gesagt Ruch urn die auswirtige Politik kUmmerte, so glaubte man doch 
in weilen Kreisen Deutschlands politischen und wirtschaftlichen Aufschwung auf 
3 siegreiche Kriege zUrflckfflhren zu mOssen und betrachtete unter dem Einfluss 
einer miliiirischen Erziehung den Krieg als das grosse Stahlbad der Nation. Als 
Professor Zorn von der ersten Haager Friedenskonferenz heimkehrte, lehnte die 
"Klllnische Zeitung" einen Artikel von ihm mit der BegrUndung ab, fOr so etwas 
wie Friedenskonferenz sei bei ihren Lesem kein Interesse -. Das geschah' durch 
ein Organ der nationalliberalen Partei, die sich hauptsAchlich aus den Elementen 
des gebildeten BOrgertums zusllll}mensetzte. 

2. Die Haltung ·Deutschland. wlhrend des Weltkrlege .. 

Bei der grundsiitzlichen. Stellung Deutschlands zum Problem des Krieges wurde 
der Eintritt in den Weltkrieg deshalb auch von der Ilffentlichen Meinung Deutsch
lands keineswegs als die grosse Katastrophe in der Kultur des Abendlandes an
gesehen, man lehnte zwar jede Verantwortung fOr dieses Ereignis ab und war in 
den weitesten Kreisen des ehrlichen Glaubens einen relnen Verteidigungskrieg zu 
fOhren, aber man hoffte aus diesem Kriege mit einer wesentlichen Verstlrkung 
der nationalen Machtposition hervorzugehen und nur von solchem fOr Deutschland 
vorteilhaften Ausgang versprach man sich eine Befestigung des Weltfriedens. In
ternationale Ziele in Anbahnung eines neuen Systems der vOlkerrechtlichen Be-
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ziebungen lagen dem Denken der Reicbsregierung und der Gebildeten Deutscb
lands· bei Kriegsbegion vollstllndig fern und waren sicberlich nicht einbegrifien 
in die Forderung "realer Garantien", die der deutsche 'Reicbskanzler von Beth
mann-Hollweg aIs Kriegsziel au!gestellt hatte_ Die militllrischen Gewalten, in deren 
H";den loch im Innem die Executive lag, taten alles, was in ihrjln Krilften stand, 
om die Aofstellung pazilistischer Kriegsziele zo verhindem_ Ein Beweis wie rigoros 
man in dieser Hinsicht vorgegangen, Iiegt in der Tatsache, dass es im Herbst 
1915 dem Unterzeichneten aIs Villkerrechtslehrer verboten warde, seine Ideen 
in Wort oder in Schrilt aoch in rein theoretischer Form zu ilussem, mit den Go
lehrten des neotralen Aoslandes darllber zo korrespondieren, in das Aosland zu 
reisen oder sich aoch nor den Grenzgebieten des deutschen Reiches aufzohalten. 
Damit sochte man Meine weitere Tltigkeit a1s Vertrauensmann der "Organisation 
centrale poor une PRix durable", welcbe sich im Frilhjahr 1915 im Haag gebildet 
hatte, zo onterbinden. Die politischen Instanzen konnten sich freilich der Ein
wirkong der Tatsache nicht vollstlndig entziehen, dass die Gegner der Mittel
michte in sehr geschickter Weise von den ersten Wochen des Krieges an a1s 
ihr oberstes Kriegsziel ein neues Zeitalter des gesicherten Recbtsfriedens pro
klamiert hatten. Es galt der Welt zu zeigen, dass man auch auf deutscher Seite 
fIIr diese Ideen Verstllndnis habe, am womilglich auf dieser Basis, die dann bei
den Parteien gemeinsam war, zu einer AbkOrzUng des Krieges zli gelangen,') Leider 
daoerte es bis zom 9. November 1916, bis sich der deotscbe Reichskanzler von 
BethmliDn-Hollweg zo diesem Entschlusse dorchgerungen hatte, der mit den spezi
IlscIi preussisch-militaristischen Traditionen in so grossem Widerspruch stand. Er 
gab damals im Budgetaosschuss des Reichstages folgende Erklirong ab: 

. "Lord Grey bat sich endlich auslOhrlich mit der Zeit nach· dem Prieden 
mit der GrOndung eines intemationalen Bondes zor Bewabiung des Priedens 
beschlftigt. Aoch dazu will ich einige Worte sagen. Wir haben niemals ein 
Hehl aos unserem Zweifel gemacht, ob der Priede dorch internationale Or
ganisalioneD. wie Schiedsgerichte daoernd gesichert werden kllone. Die theore
tischen Seiten des Problems will ich hier nicht erllrtern. Aber praktisch 
werden vir jetzt and im Frieden zo dieser Prage Stellong nehmen· mOssen. 
Wenn bei and nach der Beendigung des Krieges seine entsetzlichen Ver
wUstungen an Gut and Blut der Welt erst zum vollen Bewusstsein kommen 
werden, dann wird durcb die ganze Menschheit ein Schrei nach friedlichen 
Abmachongen and Verstllndigongen gehen, die soweit es irgend in Men
schenmacht Iiegt, die Wiederkehr einer so ungeheuren KatastrGphe verhOten. 
Dieser Schrei wird so stark and berechtigt sein, dass er zu einem Ergebnis 
fIIhren muss. Deutschland tIIird Jeden Versuch elne praktlsche Llisnng zn 
flnden, erlich mitpralen nnd an seiner VeTtl/irk/ichung mitarbeiten. Das 
ani so mehr, weon der Erfolg, wie wir zuversichtlich erwarten, politische 
Zostllnde hervorbringt, die der freien Entwicklung a1ler Nationen, kleiner 
wie grosser gerecht werden. Dabei wird das Prinzip des Rechts and der 

') VgI. melne Denkschrift an de. Relch'kauzler yom 23. Jan. 1916, abgedruc:kt In dem Buche: Schucki.g 
.Dor Dauerfrledo" Lelpzlc 1911 S. 49 If. ' 
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freien Entwicklung nicht bloss auf dem Festland, sondern auch auf dem Meere 
zur Geltung zu bringen sein.· 

Diese Worte des leitenden deutschen Staatsmannes hAtten vielleicht den ge
wlinschten Erfolg gehabt, dass man nunmehr eine, allen Kriegfilhrenden ge
meinsame Plattform zu Friedensverhandlungen gewonnen hltte, wenn nicht ge
rade damals und anscheinend nicht ohne Zusammenhang mit solchen MOglichkeiten 
in England das friedenswilligere Kabinet von Asquith und Grey durch das mehr 
auf die vOllige Niederwerfung Deutschlands gestimmte Kabinet von Lloyd George 
abgelHst worden wire. Jedenfalls war dami! von deutscher Seite die Bereitwillig. 
keit zum Vlllkerbunde grundsillZlich ausgesprochen. Wie gering freilich die innere 
Einstellung der leitenden Kreise Deutschlands auf diese neue Ideenwelt war, geht 
am besten aus einer, aus Anlass von Wilsons Vermittlungsversuchen um Weih· 
nachten 1916 durch den Staatssekretlr des Auswilrtigen Amtes an· den deutschen 
Botschafter in Washington gerichteten Depesche hervor, in der die betreffenden 
Ideen von Wilson, falls sonst die Vermittlung gelilnge, als "Ietzten Endes er
trlglich" bezeichnet werden. Das ist der beste Beweis daflir, wie fremd die kai· 
serliche Regierung diesem grossen Menschheitsgedanken nach wie vor gegenliber 
stand. Einstweilen selZte man seine Hoffnungen dann auf den unbeschrlnkten 
U.Bootkrieg. In einer Unterredung des deutschen Reichskanzlera von Bethmann
Hollweg mit dem Gra/en Czemin vom 16. Mai 1917 hob eraterer ausdrilcklich 
hervor, dass der Rlistungsfrage seines Erachtens sehr wenig praktischer Wert zu
komme und dass er dem Wunsche des Grafen Czemin, in dieser Frage keinen 
schroff ablehnenden Standpunkt einzunehmen, lediglich aus taktischen Grilnden 
entgegen zunehmen bereit sei. Erataunlicherweise hatte auch das Auswlrtige AmI 
seinen Vorkriegsstandpunkt trolZ der Ereignisse des Weltkrieges nicht gelndert. 
In Vorbereitung der Friedensverhandlungen wurden hier 1917 zwei Denkschriften 
liber Schiedsgerichtsbarkeit und Abrilstung ausgearbeitet, die vom Staatssekretilr 
Zimmermann genehmigt, beide Forderungen schlechthin ablehnten. Unter dem 
Eindruck, dass die erhofften Foigen des unbeschrilnkten U-Bootkrieges ausge
blieben, forderte der deutsche Reichstag dann zwar in seiner Friedensresolution 
vom 19. Juli 1917 "Internationale Rechtsgarantien", aber die Unterdriickuftg aller 
auf dieses Ziel gerichteten Literatur durch die militilrischen Instanzen ging ruhig 
weiter und anllsslich der pilpstlichen Friedensnote vom I. August 19 17 wehrte 
sich das Auswilmge Amt in einer eingehenden Ausserung vom 19. August gegen 
jedes Zugestllndnis. Der Chef der Rechtsabteilung dieser BehCIrde Exc. Kriege 
betonte: "In der Tat heisst es filr Deutschland sich selbst aufgeben, wenn es den 
weitgehenden Vorachligen der plpstlichen Kundgebung folgen wollte." Wenn die 
Antwort auf die Papstnote, die unter dem 19. September 1917 erging, g1eichwoh/ 
in sehr verbindlicher Form abgefasst war, so bedeutete sie doch keineswegs eine 
eindeutige glatte Zustimmung. Bezeichnenderweise vermied es die deutsche Ge
sellschaft IIlr VlIlkerrecht, bei ihrem Zusammentritt in Heidelberg im SpAlherbst 
19 I 7 zu den ungeheuren Problemen, die jene plpstliche Note vom I. August far 
die Zukunft des Vlllkerrechts aufgeworfen hatte, irgendwie Stellung zu nehmen.') 

') Die Arbeit elnea elnzeinen siebe in Scb&cldngs .Internationale Recbtsgarantioo' Hamburg 1918. 
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Erst a1s im Herbst 1918 der viillige milillrische Zusammenbruch nicht mehr zu 
verschleiern war, glitt man in andere Bahnen. 1m Auswirtigen Amt wurde der 
sogenannte Kriegesche Viilkerbundsentwurf ausgearbeitet, der zum ersten Mal einem 
neuen ZeitaIter weitergehende Zugestindnisse machte und es wurde eine Kom
mi~ion unter Zuziehung von Parlamentariem und Viilkerrechtslehrern eingesetzt 
zu dessen Priifung. Etwa gleichzeitig mit dem Erscheinen des Viilkerbundentwurfes 
des Staatssekretirs Erzberger1

) beschloss die deutsche Gesellschaft fIlr Viilkerrecht, 
am 19. September 1918 eine gemischte Studienkommission flir der VOlkerbund 
einzusetzen, die ihre Arbeit am 27. Oct. 1918 aufnahm, nachdem am 15. October 
noch einmal Reichstag und Reichskanzler sich fllr die Verwirklichung des Viilker
bundes ausgesprochen hatten. Wilhrend der ursprllngliche amtiiche Entwurl in Foige 
der revolutioniren Ereignisse niemals das Licht der Welt erblichte, fanden die Ar
beiten der deutschen Gesellschaft fIlr Villkerrecht ihren Abschluss in einem Ver
fassungsentwurf fIlr den Vllikerbund,der am 18. Januar 1919 im Hamburg be
schlossen und am 11. Januar 1919 der Reichsregierung mit dem Antrage IIberreicht 
wurde, diesen Entwurf den Verhandiungen IIber den Viilkerbund zu Grunde zu legen. 

3. Ole En_hllDg des dentachen amtllchen En~l'fe •• 

Bis zur VerlllJentlichung der Pariser Akte yom 14. Februar 1919 hatten lediglich 
die nordischen Staaten und die schweizerische Bundesregierung einen Villker
bUl!dsentwurf bekanntgegeben. Nachdem dana auch die hollindische Regierung 
diejenigen Grundsiltze bekannt gemacht hatte, die ihrer Meinung nach bei einem 
wahren Viilkerbund verwirklicht werden mllssten, hielt die deutsche Reglerung es 
fllr ihre PlIicht .durch die VerlllJentlichung ihrer eigenen AulJassung an das Welt
gewissen zu appellieren und in der grossen Stunde, da der Villkerbundgedanke 
Wahrheit werden sOllte, nichts zu versilumen, das geeignet wire, die Fehler des 
Pariser Entwurles aus der Welt zu schalJen •• ") Die erste Ausarbeitung dieses 
amtlichen Entwurles geschah im Auswlrtigen Amt durch den damaligen Chef der 
Rechtsabteilung dort, den spilteren Aussenminister Dr. Simons und den Verlasser 
dieser Zeilen mit Unterstlltzung anderer KrAfte des Auswilrtigen Amtes fllr die 
Verkehra- und Arbeiterlragen. 1m Anschluss an die erste darllber um Ostern 
1919 gehaltene Kabinetssitzung geschah noch eine Durchberatung in einer ge
mischten Kommission, an der ausser den vorgenannten Urhebern auch die Reichs
minister Erzberger und David beteiligt waren, und nachdem der Entwurf dann 
in einer abermaiigen Vollsitzung des Kabinets zu dellnitiver Annahme gelangt war, 
wurde er vor der Abreise der deutschen priedensdelegation nach Versailles am 
24. April in Berlin in der Deutschen Allgemeinen Zeitung OlJentlich bekannt gemacht, 

.) Siehe Erzberger: .Der V6Ikerbund·. Berlin 1918. 
'I VgI. Wehbo" 1m VOnlort zur oechateD P1ugschrllt der Deutsch .. Lip fiU VolkorbuDd, Borlln 1919 

S. I. DI ... FI_hrllt .. thUt den Text de. deutschoD ED_rfs. 
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II. DER INHALT DES ENTWURFES 

I. Grundlagen. 

Der VOlkerbundsvorschlag der" deutschen Regierung zeichnet sich in· jeder Be
ziehung durch die grundsiltzliche und radikale Art aus, in der er an die Losung 
des VGlkerbundsproblems herangeht. WAhrend sich der VGlkerbund der Entente 
als ein Januskopf darstellt, der mit dem einen Antlitz in das Zeitalter des Impe
rialismus schaut, aus dem der Weltkrieg geboren ist, mit dem anderen in eine 
neue Epoche des Solidarismus, bedeutet der deutsche Entwurf den vollstllndigen 
und restlosen Bruch mit dem bisherigen System der Staatenbeziehungen und den 
ehrlichen Versuch eine neue und bessere Welt fOr die Menschheit heraufzuflihren. 
Es ist insofern ein interessantes psychologisches Dokument fOr die Sinnesart der 
Minner, die durch die Revolution im neuen Deutschland zu leitender Stellung ge
kommen waren. Die radikale Tendenz dieses Entwurfes, die ihn auch von dem 
Entwurf der Deutschen Gesellschaft fOr VOlkerrecht unterscheidet, der im Obrigen 
seine wichtigste Quelle bildet, tritt schon in seinen einleitenden Bestimmungen 
scharf hervor. Denn schon in seinem ersten Satz (Art. 1) bekennt er sich in 
Obereinstimmung mit den schweizerischen und hollAndischen Vorschlllgen 
schlechthin zu dem Ziele obligatorischer Schlichtung internationaler Streitigkeiten 
unter Verzicht auf Waffengewalt, wiihrend der VOlkerbund des Versa iller Frie
densvertrages bekanntlich Faile eines erlaubten Krieges kennt und sich nur be
miiht, das Recht zum Kriege zu schreiten, innerhalb des VOlkerbundes zweck· 
mAssig zu beschrAnken. Die radikale Tendenz des deutschen Entwurfes leuchtet 
weiter daraus hervor, dass er sich ausdrOcklich die Aufgabe setzt, aIs eine inter· 
nationale Arbeitsgemeinschaft dem geistigen und materiellen Fortschritt der 
Menschheit zu dienen, eine Aufgabe, die doch Ober die blosse Sorge fDr die Aul· 
rechterhaltung des Friedens und des internationalen Rechts weit hinausgeht In
sofem steckt also der deutsche Entwurf seine Ziele wesentlich weiter, wie der 
Pariser VOlkerbund der Entente, der in seiner PrAambel von Bolchen Dingen 
schweigt und sich dort bloss aIs eine internationale Rechtsgemeinschaft darstellt. 
Freilich linden sieb dann ja auch in Art. 21-25 des Pariser Statuts eine "Anzahl 
Bestimmungen, die schliesslich doch darauf hinaus laufen, Buch IUS dem gegen
wirtigen VGlkerbund schon eine Arbeitsgemeinschaft zu machen. Immerhim ist 
dieses Ziel im deutschen Entwurf klarer erkannt und an die Spitze gestellt. Der 
grundsltzliche Wille, unter allen UmstAnden ein neues Zeitalter der .ussenpoli
tischen Beziehungen herBufzuflihren, spricht weiter aus dem Vorschlag (Art. 1 
Abs. 2), dass der Vertrag auf ewige Zeiten .bgeschlossen werden soli. Die 
neue staatenbiindische Orgmisation, soli mehr a1s ein blosser Versuch sein, weshalb 
im Gegensatz zur Pariser Satzung (Art. 2) jedes Kiindigungsrecht lusgeschlossen 
ist. Nicht uninteressant ist weiter die Tatsache, dass such der deutsche Entwurf 
eine wechselseitige Gewlhrleistung fOr den territorialen Besitzstand vorsieht, ihn
lich wie eine solche dUTCh Art. 10 der Pariser Akte fOr die VOlkerbundstaaten 
verwirklicht worden ist. In der Tat, so willkDrlich und ungerecht die Grenzen der 
Friedensschlfisse, die den Weltkrieg beendeten, vielfach gezogen sind, wer einen 



DER VOLKERBUNDSENTWURP DER DEUTSCHEN REGIERUNG 145 

wirklichen VOlkerbund will, wird im Gegensatz zu der Kritlk, die diese Besitzgaran
tie namentIieh in Amerika gefunden hat, an einer deramgen Bestimmung Diehl 
vorbeikommen. Wenn die Staaten einmal eine organisierte Genossensehaft bilden 
soUen, dana ist die Verletzung des Rechtes jedes einzelnen Genossen, die viel
leicht durch einen Angrilf seines Nachbarn auf sein Territoriwn geschieht, eine 
Verletzung des Rechtes der Gesamtheit, gegen die die Gesamtheit einzuschreiten hat_ 
Nicht von der Ausmerzung dieser territorialen Besitzgarardie aus der Satzung des 
Vlllkerbundes ist das Heil zu erwarten, sondem nur von ihrer Ergilnzung durch 
Bestimmungen dariiber, wie denn in Zukunft innerhalb des VOlkerbundes auf der 
Grundlage des Selbstbestinuitungsrechtes der VOlker in einem rechtlich geordneten 
friedlichen Verlahren Verinderungen des territorialen Besitzstandes sollen vor sich 
gehen konnen.') Solche Bestimmungen, die, .wie wir heute wiSsen, von Wilson 
fIIr seinen VOlkerbund in Aussicht genommen waren, aber in Paris unter den Tisch 
Belen, sind freilich auch in dem deutschen Entwurf nicht enthalten, immerhin hitte 
die Art, wie der Vermittlung hier geregelt ist, wovon weiter. unten noch zu sprechen 
aein wird, die MOglichkeit einer lriedliehen Korrektur ungerechter und praktisch 
unmOglicher Grenzen geboten. FOr die Zukunft wird Art. 18 der neuen Reich&
verfassung von Weimar , der die Neugliederung des Reiches ermilglichen soli, ein 
geeignetes Vorbild solcher Normen geben. 1m zweiten Artikel des Statuts Bndet 
sich eine Aufzihlung der besonderen Zwecke des Villkerbundes. Darunter Bnden 
sich namentlich zwei Aufgaben formuliert, von denen die Satzung des Pariser 
VOI)<erbundes nichts weiss, nimlich Schutz der nationalen Minderheiten und 
BegrOndung eines Weltparlamentes. Selbstverstindlich will der von Deutschland 
v~rgeschlagene VOlkerbund von Anfang an mOglichst universell sein und aUe krieg
fOhrenden Staaten, einschliesslich der w!hrend des Krieges neu entstandenen, um
fassen, dazu die Neutralen des Haager Weltschiedsverbandes und aile weiteren 
Staaten, wenn sie von zwei Drittel der bereits vorhandenen Bundesglieder zuge
lassen werden. Bedeutsam ist femer die Tatsache, dass nach dem deutschen Vor
schlage aber auch dem plipstlichen Stuhl der Eintritt in den VOlkerbund vorbe
halten bleiben so,lIte (Art. 3), in olfenbarer WOrdigung der Verdienste, die sich 
der Papst Benedict wihrend des Weltkrieges wn die Sache der Menschlichkeit und 
des Friedens erworben hatte. Art. 4 des Vorschlages enthllt mit dem Verbot von 
Sondervertrigen, die dem Bundesgedanken widersprechen und von Geheimab
kommen, die nichtig sein sollen (hnliche Bestimmungen wie das Pariser Statut in 
den Art. 18 und 20. 

2. Verfaaeung. 

Der Abschnitt Ober die Verfassung dhlt zunichst in Art. 5 die Organe des VOl
kerbundes auf, wn sie dana einzeln zu konstituieren. Der StalllenTwngress (Art. 
6--9) aIs Delegiertenversammlung der Villkerbundstaaten mit ein bis drei Ver
tretem jedes StRates entspricht in seiner Zusammensetzung durchaus der Assem
bl6e des Pariser Statuts, wenn er auch nur wenigstens jedes dritte Jahr zusam
mentreten soli. Aber in seiner Zustllndigkeit zeigt sich die wirklich demokra-

'I Vgl. Sdliicking-Wehberg .Dle Salzang des V6Ikerbund .. ·: • Vorveriilrentlichung ... dem !Commtar 
ZlUD Frieclellsvertrage, hera_beu .... Prof., Dr. W. Schiicking." Berlin 1921 S. 275 • 
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tische Tendenz des deutsehen Entwurles. Denn dieses Organ des VOlkerbundes, 
in dem aile Staaten Gross und Klein vertreten sind, soli wirklieh die oberste 
[nstanz des VOlkerbundes sein, die aile Geschllfte des VOlkerbundes zu IOhren 
~at, soweit sie nieht besonderen Organen dureh spezielle Vorsehriften Obertragen 
lind. Das deutsehe Statut weiss also niehts von einem Nebeneinder zweier Organe 
lIIit konkurrierender Zustlndigkeit wie der Assembl6e und des Conseil, von denen 
las letztere mit der besonderen Stellung der Weltmllehte als der geborenen Mit
~Iieder in AnknOplung an das rein tatslehliehe Vorbild des sogenannten Europli
lehen Konzerts aus der Vergangenheit, die Welt unter das Patronat, einiger Grosser 
Ilellen 5011 und wegen seiner grOsseren Bewegliehkeit und seines hllufigeren Zu
sammentritts die Assembl6e wahrseheinlieh in den Hintergrund drllngen wird. 
Das praktisehe Bedenken, dass der Kongress wegen seines Zusammentritts in 
langen Zwisehenperioden sieh lOr die FOhrung der laulenden Gesehllte des VlIlker
~undes nieht als geeignetes Organ erweisen mOehte, wird in dem deutsehen Ent
wurl dureh den Vorsehlag eines stllndigen Aussehusses fiberwunden, der vom 
Staatenkongress bei seinem ersten Zusammentritt gewiihlt wird und in der Zwi
lehenzeit die Gesehilltsffihrung besorgt. Dieser stiindige Aussehuss ist aber doeh 
,twas ganz anderes wie der Conseil des Pariser Statuts, da seine silmmtliehen Mit
~lieder aus der Ireien Wahl des Kongresses hervorgehen. Bedeutsam ist noeh die 
Vorsehrilt des deutsehen Vorsehlages (Art. 9), dasS die BesehlflSSe des Kongresses 
im Zweifel mit einer Zweidrittelmehrheit gefasst werden sollen. 1m Gegensatz zum 
Pariser. Statut, dass solehe Vorsehrilt nUr lOr Verlahrenslragen kennt, ist dem 
VOlkerbund damit eine intensive Betiitigung wesentlieh erleiehtert. Aber in seiner 
·adikal demokratisehen Tendenz maeht der deutsehe Vorsehlag nieht Halt bei der 
G1eiehstellung aller Staaten, sondern lordert in Abweiehung von last allen anderen 
)ekannten EntwOrlen, aueh von dem der deutschen Gesellsehalt lOr VOlkerreeht, 
Iber in Ubereinstimmung mit dem Entwurf von Lord Robert Cecil aueh ein Welt-
1arlament, damit im VOIkerbund nieht nUr die Diplomaten als Vertreter ihrer Re
~ierungen sondern aueh die VOlker selbst zu Worte kommen kllnnen (vgl. Art. 
10-13 d. Entw.).') Das erste Weltparlamenlsoll sieh aus Vertretem der einzelnen 
Parlamente der VOlkerbundstaaten zusammensetzen und sozusagen dureh indirekte 
Wahl konstituiert werden, indem jedes einzelne I;>arlament fOr je eine Million Ein
"ohner seines Staates einen Vertreter, keines aber deren mehr wie zehn entsenden 
lar!, damit die Vertreter der volkreiehen Staaten die kleineren nieht erdrtieken. 
elas soli aber nur ein Proyisorium sein, fiber die definitive Z~ammensetzung des 
Weltparlaments soli dieses seiber unter Zustimmung des Staatenkongresses ent
scheiden. Hier bleiben also aile Mogliehkeiten offen, sowohl die direkte Volkswahl 
!lie eine Zusammensetzung des Weltparlaments aus den grossen intemationalen 
Verblnden der Gewerksehaften, Arbeitgeber, Kirchen' und Freimaurer usw. Die 
Zustimmung des Weltparlaments sollte erforderlieh ~in lfir die Anderung der 
Bundesverlassung wie die Aufstellung allgemein g(jltiger intemationaler Rechts-
10rmen, die Einsetzung neuer Bundesbehllrden und die Feststellung des Bundes
~aushaltes. In diesen Angelegenheiten sollte das Weltparlament aueh das Recht 

') Ober die Idee des Weltparlamentes vgl. Sehiicking-Wehberg ,.. L O. S. 77 If. 
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der Initiative haben. Selbstverstindlich sollte das Weltparlament immer gleich
zeitigmit dem Staatel.tongress zusammentreten. Mit seiner Zustimmung zu Ver
fassungsllnderungen sollte aber auch allen Anforderungen fill' eine Fortbildung 
des Yllikerbundsstatuts genDg! sein, wllhrend bekanntlich. Art. 26 des Pariser Sta
tuts hier wieder den Grossmllchten einen besonderen Ein~uss gewiihrt. 1m Gegen
satz zum pariser Statut bring! der deutsche Entwurf dann schon bestimmte Nor
men fOr die Zusammensetzung des stiindigen internationalen Gerichtsholes (Art. 
14 and 15),. wobei wohlgemerkt davon ausgegangen wird, dass es im Vlllkerbund 
nur einen internationalen Gerichtshof geben soli, denn der Entwurf geht davon aus, 
dass das ganze Haager Werk im Vllikerbund verschwindet. Ahnlich wie es der 
Viilkerbund fOr seinen Weltgerichtshof vorgesehen hat, sollen auch hier insgesamt 
15 Richter, hier natnrlich a1lein Yom Staatenkongress gewllhlt werden. Die Staatel\ 
seIber sollen dalllr hiichstens 4 Personen vorschlagen, von denel\ drei Angehiirige 
des vorschlagenden ·Staates sein darIen und aus der so entstandenen Gesamtliste 
soli jeder Staat 15 Personen bezeichnen. Die 15 Personen, die die meisten Stirn
men erhalten haben, gelten a1s gewlhlt. Aber wllhrend der Weltgerichtshof dell 
Viilkerbundes im Regellall seine Belugnisse in Plenarsitzungen ausDben soli, zu 
denen die elf ordentlichen Richter einberufen werden, sieht der deutsche Entwurf 
eine Besetzung mit drei Richtern vor, giebt dabei aber interessanterweise in An
lehnung an frnheren Stadien vllikerrechtlicher Gerichtsbarkeit den Parteien einen 
weitgehenden Einfluss auf die Zusammensetzung des Forums. Denn jede Partei 
bat ~es der, drei Mitglieder zu wllhl~n und lalls sich die Parteien nicht auch fiber 
den Vorsitzenden einigen, entscheidet darDber der Gerichtshol in seiner vollen 
Besetzung. - Besonderen Wert leg! der deutsche Entwurf weiter auf den Ausbau des 
internationalen. Vermitllungsamtes. War doch im Haag schon ein schwerer Fehler 
gemacht worden in Bezug aul die Organisation der Vennittlung, in dem man die 
Notwendigkeit fibersehen hatte, wie fUr die Schiedssprechung so auch IUr die 
Vennittlung eine technisclle Behiirde in das Leben zu rulen.') Gerade dadurch, dass 
die Vermitllung durch die Staaten selbst geUbt worden war, war sie in einem ge
wissen politischen Misskredit gekommen, denn allzu olt hatte sich unter den For
men der Vermittlung eine politische Aktion vollzogen, die in Wahrheit eine Inter
vention gewesen war. Der deutsche Vorschlag sieht deshalb Illr die Aulrichtung 
eines Viilkerbundes die wichtigste Aulgabe darin, die Vennittlung zu ~entpoliti. 
sieren", indem er das Vennittlungsverlahren in die Hinde einer technischen Be
hiirde leg!, die von der a1lgemeinen politischen Konjunktur glnzlich unabhlngig 
ist. Der Gedanke des deutschen Entwurles ist also der, eine technische Instanz Illr 
die Vennittlung hinzustellen, die unabhlngig von weltpolitischen Stimmungen oder 
Verstimmungen lediglich unter dem Gesichtspunkt sachlicher Zweckmlssigkeit eine 
friedliche Liisung politischer KonHikte Hnden soli. Zu der Erreichung dieses Zweckes 
soU nach den Vorschrihen der Art. 16-18 des deutschen Entwurfes jeder Staat 
vier Wahlmllnner seines Vertrauens ernennen. Diese sollen zu einer Tagung zu
ssmmentreten und mit Stimmenmehrheit die 15 Mitglieder des Vennittlungsamtes 

') Siehe dazu melD Rererat aur der 19. Konre .... der IDterpariamontarischen Union zu Stockholm von 
1921 Compte reocIu S. 1191f. 
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sowie 10 Ersatzmlnner wilhlen. Dieses vOlkerrechlliche Einigungsaml soli dann 
Illig werden in einer Besetzung von 5 Mitgliedern. Wie lOr die TAtigkeit des inter
nationalen Gerichtshofes, so ist auch fOr die Vermittlungsbehllrde in dem deutschen 
Vorschlag das Prinzip gewahrt, dass die Parteien aul die Zusammensetzung der 
Instanz in ihrem konkreten Streitfall den weitestgehenden Einfluss haben. Urn eine 
mOglichst grosse Ulsung der AngehOrigen dieser Behl!rde von ihrem Heimatsstaate 
durchzuflihren, ist in dem deutschen Vorschlag ausdrOcklich vorgeschrieben, dass 
die Mitglieder des Vermittlungsamtes nicht in einem aktiven Dienstverhllltniss zu 
ihrem Heimatsstaat stehen dOrlen. Sie sollen auch nicht gleichzeitig Milglieder 
einer anderen BehOrde des VOlkerbundes sein, wohl aber ihren stlndigen Aulent
halt an dessen Sitze nehmen. Kein Zweifel, dass eine solche technische BehOrde 
fOr die Vermilllung der Fortdauer der alten, auf Macht gestfltzten Politik mit ihren 
RankOnen und Rivalitlten besser vorgebeugt hillle, wie die Zustlndigkeit des Con
seil als Vermittlungsbehllrde entsprechend der Pariser Akte I - Die nachfolgenden 
Bestimmungen des Entwurfes Ober die internationalen Verwaltungslmter entbehren 
besonderer Bedeutung (Art. 19-22). Es mag daraus nur die programmatische 
Zusage erwilhnt werden, dass insbesondere lOr die Gebiete des Rechts, der Wirt
schaft und der Finanzen auf die Weiterbildung der bestehenden und die Schaflung 
neuer internationaler Einrichtungen hingewirkt werden soli, ein Programm, dass 
in dieser Allgemeinheit Ober die Zusage des Art. 23 des Pariser VOlkerbundes ent
schieden hinausgeht. Natflrlich ist das Obergleiten der bestehenden Unionen auf 
den Vllikerbund mit ihren intemationalen BOros auch hier vorgesehen. Das Sekre
tariat des VOlkerbundes wird hier Bundeskanzlei genannt und soli von dem Aus
schusse des Staatenkongressea ressortieren (vergl. Art. 23--26). Ein amtliches 
Publikationsorgan, wie es sich auch tatsilchlich der Pariser Vlllkerbund in dem 
Journal offlciel schnell geschaffen hat, ist hier im deutschen Entwurl schon verlas
sungsmilssig vorgesehen, gleichzeitig aber den Mitgliedem des VlIlkerbundes die 
gesetzliche Verpflichtung auferlegt, die BeschUlsse und Kundgebungen des Staaten
kongresses und des internationalen Vermilliungsamtes in ihrem heimischen amt
lichen Publikationsorgan im Originaltext und in der Landessprache zu verOffent
lichen und ihren gesetzgebenden KOrperschaften vorzulegen, damit der nOdge Kon
takt zwischen der Gesamtorganisation des Vllikerbundes und den StaatsbOrgem 
der zugehl!rigen Einzellilnder hergestellt wird. Auch hier ist die Bundeskanzlei lis 
dieienige Stelle gedacht, bei der die intemationalen Vertrilge einzureichen und 
von der sie zu verOffentlichen sind. Endlich beschrilnkt sich der deutsche Entwurf 
nicht nur darauf, den MiJgliedem der internationalen Behilrden des Bundes im 
Aufenhaltsstaat die diplomatischen Vorrechte und Belreiungen zu gewlhren, son
dem dehnt diese vllikerrechtlichen Privilegien logischerweise auch aus auf die 
Mitglieder des Weltparlaments Ihnlich wie den Milgliedem des Weltparlaments 
die daheim ia nicht immer Parlamentarier zu sein brauchen, auch in ihrem Hoi
matsstaate die perslinliche Rechtsstellung der Parlamentsmitglieder zugesichert 
wird (vergl. Art. 27-28 des Entwurfes). 
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3. Frled\kllle Schllchtunl Intemationater Streltigkelten. 

Das Haupt- und Kernstllek des ganzen Verfassungsentwurfes bilden die Art. 
29-36 ilber die friedlicbe Beilegung internationaier StaatenkonHikte. Hier zeigt 
sieh' die schon oben erwiihnte radikale Tendenz, nacb den Ereignissen des Welt
krieges den Krieg filr aile Zukunft aus der internalionalen Rechtsordnung auszu
scbalten und zurn Verbrechen zu stempeln, wlhrend er naeh dam Statut des Pa
riser VlIlkerbundes anter gewissen Fillen immer noch den Charakter des legitimen 
vlllkerrechtliehen Prozesses behalten hat. Zu diesem Zweeke bringt der Art. 29 
des deutschen Entwurfes kUhn and entscblossen sehlechterdings den Zwang filr 
die VOlkerbundsstaaten, aile zwischenstaatliehen Streiligkeiten, die auf diploma
tiscbem Wege nieht haben erledigt werden kllnnen und filr die nieht eine besondere 
Schiedsgeriehtsbarkeit vorgesehen ist, entweder' durch den stiindigen internaliona
len Geriehtshof austragen oder dureh das internalionale Vermittlungsamt regeln zu
lassen; gewiss eine sehT radikale Neuerung, namentlieh in bezug auf die polilischen 
KonHikte, deren friedliehe Lilsung in den Formen des Rechts bisher immer die crux 
und das grosse Problem des VlIlkerrechts gewesen ist. Aber das Korrelat dieser 
unzweifelhaft weitgehenden Beslimmung ist ja die Tatsaehe, dass der deutsche 
Entwurf sich in der oben angegebenen Weise bemilht, in dem entpolilisierten inter
nationalen Vermittlungsamt eine vOllig uparteiische Vermittlungsbehilrde in das 
Leben zurufen. 1m ilbringen ist die Kompetenz zwischen dem internalionalen Ge
richtsh .. f und dem Vermittlungsamt in f"lgender Weise klar abgegrenzt. Jede Rechts
streftigkeit kann zuniichst bei dem Gerichtshof angebraeht werden, dem Recht jedes 
Mitgliedes des V61kerbundes hier seine Ansprilcbe einzuklagen, entsprieht die 
VerpHichtung . des Beklagen sich wenigstens formell auf die Klage einzulassen 
(Art. 30). Preilich kann dann der Beklagte den Einwand erheben, es handle sich 
in Wahrheit um einen reinen Inleressenkonjlikt oder doch um einen Rechtsfall von 
i/berwlegend politiscMr Bedeutung. In diesem Pall hat der Gerichtshof ilber diesen 
Einwand vorab' durch eine Art Zwischenurteil zu entscheiden, IIndet er ihn be
grilndet, so verweist er den 'KonHikt vor das Vermittlungsamt zur Regelung.') Auch 
in diesem Faile ergeht aber in Namen des VlIlkerbundes ein obligatorischer Spruch 
des Vermittlungsamtes aIs Einigungsbehilrde, den die Parteien gen~u so nach Treu 
und Glauben auszuflihren haben wie eine Entscheidung des internalionalen Ge
iichtshofes (vergl. Art. 33, 30 und 36 des Entwurfes). 1st umgekehrt der Konllikt 
vom Kliger aIs ein blosser Interessenkonllikt oder als ein Rechtsfall von ilberwie
gend politischer Bedeutung vor dem internalionalen Vermittlungsamte anhiingig 
gemacht und erhebt nun dort der zu der formalen Einlassung verpHichtete Beklagte 
des Einwand, dass es sich urn eine reine RechU/rage handle, so wird dies~ Zwi
schenfrage von juristischer Bedeutung nicht von dem Vermittlungsamte seIber ent
schiedeil, sondern diese Behllrde Ilbergibt den Fall zUniichst dem internationalen 
Gerichtshof, der in einer Art Zwischenurteil darilber entscheidet, ob der KonHikt 
an das Vermittlungsamt zurilckgewiesen wird oder bei dem Gerichtshof anhllngig 
bleibt (Art. 33). Nicht uninteressant ist weiter das Bestreben des deutschen Ent-

') VgI. Scbllcldng .Dor Weltlrle<le .. buncl and die Wie<lergeburt des Volkemc:hta" Leipzig 1917 S. 21. 
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wurfes, entsprechend einer Tendenz, die zuerst in dem, 1907 im Haag in bezug 
auf den internationalen Prisenhof beschlossenen Statut anerkannt war, auch dem 
einzelnen Individuum unter Umstlnden einem unmittelbarem RechtsschulZ gegen 
fremde Staaten zu geben, den internationalen Gerichtshof in zwei Fillen auch 
Privatpers~en zugiinglich zu machen. Und zwar einmal fllr Klagen Privater gegen 
auswilrtige Staaten und StaatsoberhAupter, wenn die Staatsgerichte sich fllr unzu· 
stlndig erklilrt haben und zweitens fIIr Streitigkeiten zwischen AngehOrigen ver. 
schiedener Gliedstaaten des VOlkerbundes, soweit die Auslegung von Staatsver. 
trilgen den Gegenstand des Streites bildet (Art. 31). Urn fUr die Zukunft eine mag· 
Iichste Vereinheitlichung der Rechtssprechung herbeizufllhren, ist es den Parteien 
insoweit verboten, fUr einzelne Streitlillle oder ganze Kategorien von Streitfillen 
noch besondere SchiedsvertrAge abzuschliessen, als es sich dabei urn Auslegung 
allgemeiner geschriebener Normen des internationalen Rechts oder urn die Aus
legung der SalZung des VOlkerbundes handelt (Art. 32). Das deutsche Statut ver· 
zichtet darauf, filr das Verfahren des internationalen Gerichtshofs eine Prozess
ordnung aufzustellen, ilbertrigt vielmehr diese Aufgaben dem Gerichtshof selbst 
mit der Anweisung, 'dass das Haager Abkommen liber die friedlicher Erledigung 
intemationaler Streitigkeiten vom 18. Oktober 1907 dafllr die Grundlage sein 
soli und macht ausserdem die GUltigkeit dieser Verfahrensordnung abhilngig von 
der Zustimmung des Staatenkongresses. FUr das Vennitdungsamt, dem die reinen 
InteressenkonHikte und die Streitigkeiten, von liberwiegend politischer Bedeutung 
zugedacht sind, ist liberhaupt keine bestimmte Verfahrensordnung vorgesehen. 
Hier will der Entwurf offenbar der SchlichtungsbehOrde vOJlig freie Hand lassen. 
Nicht unwichtig ist aber die Bestimmung, dass sowohl der Gerichtshol als das Ver. 
mittlungsamt befugt sein sollen, das StreitverhAltniss fUr die Dauer des Verfahrens 
durch eine vorliiufige VerfUgung zu regeln (Art. 34). Endlich ist Uber die Gesichts
punkte fUr die Entscheidungen des Gerichtshofes ausdrlicklich gesagt, dass solclle 
erfolgen sollen nach den internationalen Vereinbarungen, dem vOlkerrechtlichen 
Gewohnheitsrecht und nach dem a1lgemeinen Grundsltzen von Recht und Billigkeit, 
wlhrend fIIr die Schlichtungstiltigkeit des Vermittlungsamtes keinerlei Richtlinien 
aufgestellt sind. (Art. 35). 

4. VerhDtang IDlerDatioDaler StreltlgkelteD. 

Die Aufrechterhaltung des Friedens wird sich urn so leichter erreichen lassen, 
je schneller aIle StaatenkonHikte. noch ehe sie gefahrdrohende Fonnen angenom
men haben, im Keime erstickt werden. DeshaIb gibl der Art.' 37 des deutschen Ent· 
wurfes unmittelbar dem Vennittlungsamt das Recht. bei jeder Spannung, die zwi· 
schen einzelnen VOlkerbundstaaten eingetreten ist, diese Angelegenheit vor sein 
Forum zu ziehen. Die Parteien mUssen ihm dann die Unterlagen geben, von denen 
aus er zu einer Losung der Frage kommen kann. Dieses automatische Eingreifen 
eines fonnalen Vermittlungsverfahrens von seiten einer stlndigen BeMrde geht 
weiter wie die entsprechende Vorschrift des Artikel 11 des Pariser Statats, wonach 
bei jeder Kriegsdrohung doch immer erst ein Bundesmitglied einen Antrag aul 
Berufung des Conseil gestellt oder ein Bundesmitglied die Aufmerksamkeit von 
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Versammlung oder Rat auf einen Umstand, der die internationalen Beziehungen 
trflbt, hingelenkt hi'lre"n muss. Zur Verhlltung intei-nationaler Streitigkeiten sollen 
im deutschen Entwurf aber auch folgende Bestimmungen dienen. In der Erkennt
niss, dass die vOlkerverhetzende TlItigkeit zahlreicher Presseorgane, gelegentlich 
qarunter dem Einfluss kapitalistischer Interessen der VOlkerverstllndigung dauernd 
entgegenarbeitet, und dass die Beleidigung ganzer VOlker in unserm Zeitalter 
der 'Demokratie gefiihrlicher ist, wie die heute schon nach zahlreichen Straf
gesetzbllcher strafbare- Beleidigung eines ausliindischen Landesherren, die Ver
letzung oder Beschimpfung eines ausllndischen Staats- oder Hoheitszeichens oder 
die Beleidigung eines ausliindischen Gesandten oder Geschilftstrllgers, verpflichtet 
Art. 38 des deutschen Entwurfes jeden VOlkerbundstaat. die Beschimpfung eines 
anderen Volkes in Wort, Schrift oder Bild durch seine Gesetzgebung oder Verwal
tung zu bekilmpfen. Bei Verletzung dieser Pllicht, d. h. wenn der Gesetzgebei es 
pflichtwidrig unterlassen sollte, die entsprechenden Normen zu schalfen oder falls 
Antrllge der auswllrtigen Regierung auf Einleitung eines Stralverfahrens auf' der 
Grundlage der vorhandenen Normen pflichtwidrig abgelehnt werden sollten, soli 
der dadurch geschlldigte Staat die MOglichkeit haben, die Entscheidung des inter
nationalen Gerichtshofes anzurufen. Der deutsche Entwurf geht aber noch einen 
Schritt weiter. Da die Tatbestllnde nicht minder gefilhrlich sind, in denen durch 
die Druckschriften des einen Staates falsche oder entstellte Nachrichten Ilber den 
anderen Staat verbreitet werden und die blosse Strafbarkeit solcher, die Staaten
beziehungen vergiftenden falschen Nachrichten nicht viel hellen Wllrde, weil sie 
nach den allgemeinen strafrechtlichen Grundslltzen, immer noch ein vorslltzliches 
Handeln voraussetzte. statuiert der Art. 39 des deutschen Entwurles eine wechsel
. Seitige Verpllichtung der Staaten selbst. solche tatsichlichen Behauptungen, die im 
Gebiet des einen Staates zum N aehteil des anderen filischlich durch die Presse ver
breitet sind, zu berichtigen. ' ) Hat sich doch dieser Berichtigungsanspruch. wie- er 
etwa in S 11 des deutschen Reichspressgesetzes vom 7. Mai 1874 formuliert ist, 
auch im Innern der Staaten zu Gunsten der Individuen wei taus als die schllrfste 
Walfe gegen Auswllchse der Pressefreiheit erwiesen. Bei pllichtwidriger Verwei
gerung der Berichtigung soli auf Anrufen der internationale Gerichtshof ent
seheiden. 

Ii. Abrll.tung. 

Die Abrllstung, die der VOlkerbundsvorschlag der deutschen Regierung will, ist 
natllrlich eine universale, an der aile Staaten des VOlkerbundes Anteil haben sollen. 
Da aber in dem deutschen Entwurf auf clie Aufstellung einer internationalen Truppe 
verzichtet wird. die den einzelnen Staat vor Vergewaltigung durch seinen Nach
bam zu schlltzen hlltte, so ermlchtigt der Vorschlag die Vlllkerbundsstaaten auch 
fllr die Zukunft noch zu Lande, zu Wasser und zur Lult gewisse Rilstungen vor
zunehmen. Das Mass dieser Streitkrllfte soli jedoch dasjenige nicht Ilbersteigen. 
was zur Sicherheit des Landes und zur Verteidigung seiner Kllsten notwendig ist. 
(Art. 40). Man kOnnte diese Vorschrilfen reichlich platonisch und unpraktisch fln-

1) Siebe Ober dlesen Vorscblag SchiiclIiDg .lntemaUonaie RechtsgaraJIU .. " II ••• O. S. 1271r. 
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den; da in dem unglacklichen Zeitalter des Wettrastens vor dem Weltkrieg auch 
aile Rastungen angeblich zur Sicherheit des eigenen Landes bestimmt waren, aber 
der deutsche Vorschlag sieht weiter Massnahmen vor, durch die die notwendigen Ga
rantien dafOr geschallen werden, dass die allgemeine Beschrllnkung der Rflstungen 
auch zur Tatsache wird. Einmal soli eine absolute Ollentlichkeit auf diesem Ge
bicte unter den VlIlkerbundsstaaten herrschen.· Die Ubersicht fiber die Gesamt
jahresausgaben zu Rflstungszwecken nach Voranschlag und Abrechnung, sowie die 
Zillern der Ellektivbestllnde an Truppen und Kriegsmitteln aller Art insbesondere 
an Kriegsschillen sind jedes Jahr der Bundeskanzlei einzureichen und von dieser 
in dem Publikationsorgan des VlIlkerbundes zu verllllentlichen (Art. 41). Weiler 
aber soli zur Durchfflhrung der Abrastung ein besonderes Abkommen getrollen 
werden, das auch die intemationale Kontrolle fiber die Innehaltung der getrollenen 
Vereinbarungen enthillt. Es ist ollenbar die Absicht dieser Bestimmung, in dem 
geplanten Spezialabkommen das Hl!chstrnass der RlIstung zu Lande, zu Wasser 
und zur Luft, das der einzelne Staat im Interesse seiner Sicherheit veranstalten 
darl, in concreto festzulegen. Ein solches Abkommen sieht auch Art. 8 des Pariser 
Statuts vor, aber hier soli es nur ror 10 Jahre Geltung haben, sodass in 10 Jahren 
alles wieder in das Belieben der Parteien gestellt ist, wihrend nach dem deut
schen Vorschlag das einmal getrollene Abkommen aber die wechselseitige RfI
stungsbeschrllnkung einen wesentlichen Bestandteil der Verfassung des VOlker
bundes bilden soli, sodass seine Ablnderung nur in den Formen vor sich gehen 
kllnnte, in denen der Bundesvertrag aberhaupt abgellndert werden kann, d. h. 
durch einen mit Zweidrittelmehrheit gelassten Beschlass des Staatenkongresses 
unter Zustimmung des Weltparlaments (vgl. Art. 42). 

6_ Verkebrafrelbelt (elnacblleullch lleere.frelbelt). 

Besondere Sorglalt widmet der deutschen Entwurl dem Problem, innerhalb des 
VlIlkerbundes die nOtige Verkehrslreiheit zu schallen. Wlhrend das Pariser Statut 
in Art 23 c in dieser Hinsicht nur eine Verheissung lOr die Zukunft gibt, dass 
die nlltigen Bestimmungen getrollen werden sollen, urn die Freiheit des Verkehrs 
und der Durchluhr zu erhalten, enlhAlt der deutsche Vorschlag aber die Ver
kehrsfreiheit einen ganzen Abschnitt, der keine Programme, sondem unmittelbar 
verpflichtende Rechtssltze aulstellen will (Art. 43 - Art. 53). Der Abschnitt 
beglnnnt mit einer radikalen LlIsung des Problems der Meeresfreiheit. Die freie 
ollenen See ist die Verkehrsstrasse der VOlker. Will man Verkehrsfreiheit, so 
muss man also freie Schilffa/ut wollen in Kriegs.. und Friedenszeiten. Das war ja 
luch das Wilsonprogramm gewesen: "Ungeschmlllerte Freiheit der Seeschifllahrt 
(ausser in Territorialgewissern) in Kriegs.. und Friedenszeiten und es soli nur 
die See gespem sein, die durch internationalen Beschluss zur Sicherung inter
nationaler Ubereinkunft allen' verschlossen ist" (Punkt 2 der Ansprache an den 
Kongress vom 8. Januar 1918). Freilich hatte in diesem Punkte die Entente ja 
solort einen Vorbehalt gemacht, als Deutschland sich genlltigt sah, auf dem Urn
wege fiber Wilson einen Wallenstillsland nachzusuchen und in einem Vorvertrag 
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Wilsons 14 Punkte sis Grundlage des spiteren Fri~densscblusses v.ereinbart wer
densoUten1

) Deutse'lililhd nimmt in seinem Vlllkerbundsentwurf diesen wichtigen 
Programmpankt wieder auf and Bndet die allein richtige Lilsung zu seiner Ver
wirklichang, indem es den rein negativen Inhalt der Forderung der Meeresfreiheit 
in 'diepositive Forderung einer VOlkerbandsherrschaft Ober das Meer umwandelt. 
Die Tatsache, dass die KriegfOhrenden auf hoher See derartig schalten und walten 
kOnnen, dass dabei der wirtschaftliche Verkehr der Neutralen vllllig anterbunden 
wird, hat seinen Grund in der Abwesenheit einer staatlichen Ordnung auf dem 
Meere, in der Staatenlosigkeit der See. In dieser Erkenntnis Obertrligt der deutsche 
Entwurf die Herrschaft Ober das Meer dem VOlkerbunde. Er soli sie dort in einer 
intemationalen Seepolizei aasOben, Ober deren Organisation ein besonderes Ab
kommen entscheidet. Der Gedanke des Vorschlages ist der, dass zu Zwecken der 
SeepoJizei eine VlJlkerbun4s1llllri1Ul geschaffen werden soli, die aus Marinekon
tingenten der Seestaaten besteht. Ausser den Schiffen dieser intemationalen See
poJizei dOrfen keine bewalfneten Schiffe das Meer befahren.') Soweit es im Rahmen 
der allgemeinen wechseJseitigen ROstangsbeschrlinkang im VOlkerbande nach dem 
oben Gesagten Oberhaupt noch eine nationale KriegsHotte geben kann, ist diese 
auf den Dienst i~ den KOstengewlssem beschrinkt, ganz emtsprechend der Tat
sache, dass ihr' einziges Ziel ja auch in der Verteidigung dieser Kllsle bestehen 
darf. In logischer Weise wird diese Internationalisierung des weilen offenen Meeres 
dann auf aile, fOr den intemationalen Seeverkehr anentbehrlichen Meerengen and 
KaniJe ausgedehnt, auch sie stehen anter der Kontrolle des VOlkerbundes den 
Scliiffen aller VOlkerbundslaaten allezeit g1eichmissig offen. Weiter soli kein VOI
kerbandstaat die See- and Binnenschiffahrt eines anderen VOlkerbundstaates un
gilnstiger behandeln &Is diejenige des eigenen oder des meistbegOnstigten Landes. 
Dies soli insbesondere fOr die Benutzung der Einrichtangen fOr die Versorgung 
der Schiffe mit Feuerungs. und Betriebsstoffen gelten. Die KOstenschifffahrt, dieja 
bisher im. VOlkerrecht traditionell den Uferstaaten vorbehalten war, soli durch ein 
besonderes Abkommen geregelt werden and wegen der Seetllchtigkeit der Schiffe 
and der BordverhliJtnisse sollen bis zur Regelung auch dieser Fragen durch den 
.VOlkerbund die Gesetze des Flaggenstaates als massgebend anerkannt werden. 1m 
Gegensaiz zum Pariser VOlkerbund gedenkt· der deutschen Entwurf aasdrOcklich 
des Luftverkebrs and formuliert auch hier den Grandsatz, dass die Luft dem 
Verkehr der Luftfahrzeuge aller VOlkerbundstaaten gleichmlissig freistehen soli. 
Freilich wird auch hier zu der DurchfOhrung dieses Grandsatzes noch ein b'eson
deres Abkommen vorgesehen, dass z. B. die Notlandung auf dem Gebiete des 
ilberHogenen Staates sowie .tie Sicherung des Zollaufkommens regelt.") Weiter ist 
ausdrOcklich gesagt, dass kein VOlkerbundsstaat in der Freiheit des Kabel- und 

1) Siehe di ..... Vorbebal. betrelrend die Frelbeit der M"ere in der Looslng.No.e vom 5. Febr. 1918 
Ma.erlaUeo heir. die Frleden .. erhandl~oge .. Amdlcber Text: .D~ Notenkampf um den Frieden von Ver
..m .... Reden nod Noten Ten I. S. 5. 

') Meeresfreibelt in dl ... m Slnne Iordert mont die S. 141 Note I erwlbnte Denkscbrllt. 
'lIn dem von rut allen allllerten nnd _Ie .. on Mich.en In Paris am 13. Ottober 1919 abgoschl ... 

• enen Luftschiflrabrtabkommen 1st elne intemalion.le LurtschitrrahrtskommissioD vorgeseben, die auch dem 
VGlter1>und unteNtelll scin .. 11. VgI. Art. 35 len .. Abkomlllena. 
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Funksprechverkehrs beschrilnkt werden darf. Die Rechtsstellung der AngeMrigen 
des einen VOlkerbundstaates im Gebiete des anderen in bezug auf persOnliche 
Freiheit, Kultusfreiheit, Aulenthalts- und Niederlassungsrecht sowie Gerichtsschutz 
soli ein besonderes Abkommen aul der Grundlage mOglichster Gleichstellung mit den 
Inlilndern regeln. Diente schon dieses Programm der ErflUlung von Wilsons Punkt 
2 "aile entbehrlichen Wirtschaftsschranken sollen fallen und die Gleichheit der 
Hande1sbedingungen ffir aile VOlker, die Frieden wollen und zu seiner Wahrung 
bereit sind, festgesetzt werden", so erst recht die folgenden Artikel des Entwurfes: 
In der Ausfibung von Handel, Gewerbe und Landwirtschaft sollen die AngeMrigen 
des einen VOlkerbundstaates im anderen VOlkerbundstaat dem Inlilnder gleich
gestellt sein, insbesondere auch hinsichtlich der damit verbundenen Abgaben und 
Lasten. Und wie WiI~on in seiner New-Yorker Rede vom 27. September 1918 

. betont hatte, dass es innerhalb des VOlkerbundes keine besonderen egoistischen 
Kombinationen geben dfirfe und insbesondere auch keine Anwendung irgendwelcher 
Formen von wirtschaftlichem Boykott oder Ausschliessung, es sei denn, dass es 
sich urn die internationale Execution handle, so verspricht Art. 50 des deutschen 
Entwurfes: "Die Villkerbundstaaten werden sich weder unmittelbar noch mittelbar 
an Massnahmen beteiligen, die auf eine Fortsetzung oder Wiederaufnahme des 
Wirtschaftskrieges abzielen. Zwangsmassnahmen des VOlkerbundes bleiben vorbe
halten." 1m Interesse des baldigen Wiederaufbaus der Weltwirtschaft sichert weiter 
Art. 51 die Abgabenfreiheit aller Waren, die aus dem Gebiete eines VOlkerbund
staates kommen oder nach einem solchen gehen, von jeder Durchfuhrabgabe und 
Art. 52 schliesst zum Besten des Welthandels aile Ein-, Aus- und Durchfuhrver
bote aus, soweit diese nicht aus GrUnden der ORenllichen Sieherheit, der Gesund
heits- und Seuchenpolizei oder zur Durchfllhrung der inneren wirtschaftlichen Ge
setzgebung erforderlich sind. Natfirlich soli es, wie der Schlussartikel dieses Ab
schnittes des Entwurfes ausdrficklich betont, den einzelnen VOlkerbundsstaaten 
freistehen, die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander unter BerOcksichtigung 
der besonderen BedUrfnisse auch noeh in anderen Beziehungen durch Sonderab
kommen zu regeln, aber in der auch von Wilson in seinem Briefe an den Senator 
Simons vom 9. 11. 1918 vertretenen Meinung, dass keine UnterscheiduOgen zu 
Ungunsten einiger Nationen gemacht und die Wirtschaftspolitik nicht mit feind
seligen Unterscheidungen zwischen einer und der anderen Nation verquickt wer
den soli, schliesst der ganze Abschnitt des Entwurfes Uber die "Verkehrsfreiheit 
im VOlkerbunde" mit der Anerkennung des WeltlUlndelvertrages als des Zielea der 
Bestrebungen aller VllIkerbundsstaaten. 

7_ Schutz der natlon.len Mlnderbelten. 

Wie schon in anderem Zusammenhange bei der D~tellung der Zwecke des 
VOlkerbundes gesagt ist, nimmt der deutsche Entwurf den Schutz der nationalen 
Minderheiten ausdrOcklich in sein Programm auf, wiihrend das Pariser Statut darOber 
schweigt, wenn auch die alliierten und associierten Hauptmiichte g1eichzeilig mit 
dem VersaiUer Friedensvertrag einen Spezialvertrag mit den Polen Uber diese Ma-
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terie schlossen, der die Reehte der Minderheiten, unter die Garanlie des VOlker. 
bundes stellte und Tem dann eine gaaze Anzahl analoger Abreden in den anderen 
Friedensvertrilgen und in Spezialvertrilgen gefolgt sind. Der deutsche Entwurf 
I!eschrlnkt sich freilich darauf, den internalionalen Minderheiten innerhalb der 
VOlkerbundsstaaten ein nalionales Eigenleben, insbesondere in Sprache, Schule, 
Kirche, Kunst, Wissenschaft und Presse zu verbUrgen und sieht fUr die Durch· 
fIlhrung dieses Grundsatzes ein besonderes Abkommen vor, das vornehmlich be
slimmen soli, in welcher Weise das Reeht der Minderheiten vor den Organen des 
Vllikerbundes geltend gemacht werden kann. (Art. 54). Die letzte Zusage ist be
sonders wichlig, denn dabei ist offenbar daran gedach!, den internationalen Minder· 
heiten selbst ein unmittelbares Klage- und Beschwerdereeht zu geben. Soweit der 
Pariser VOlkerbund sich Uberhaupt mit der J.age der nalionalen Minderheiten, be
lasst, was, wie oben gesagt nur auf Grund spezieller vertraglicher Abmachungen 
geschieht, gibt er zwar den Minderheiten selbst, wie den nicht im Rat vertretenen 
Mlchten. die MOglichkeit, an den VOlkerbund Petitionen und Berichte zu senden, 
doch der Rat braucht und darf sich sogar nur damit befassen, wenn eines seiner 
Mitglieder ausdrUcklich seine Aufmerksamkeit auf die betreffende Frage lenkt. 
Macht sich also kein RatSmitglied zum Patron dieser Angelegenheit, so kommt sie 
innerhalb des Rates niemals zur Verhandlung und darauf, dass das nicht geschieht, 
kann der von den VorwUrlen betroffene Staat ganz einseilig einwirken, indem 

'er die MOglichkeit hat, gleichzeitig mit der Vorlegung der Beschwerdescbrift schon 
d!lJll Generalsekretiir seine Erwiederung vorlegen lassen.') Insofern war, von deut· 
scher Seite ein viel weitergehender Anspruch auf unmitlelbaren Rechtsschutz fllr die 

,nalionalen Minderheiten gedacht. 

8. Arbeltarecht. 

Auch der deutsche Entwurf zum VOlkerbundes wendet sick dann dem Arbeits
reehte zu und statuiert es mit warmherzigen Worten als eine der Hauptaufgaben 
des VOlkerbundes, »der Arbeiterschaft aller Gliedstaaten ein menschenwUrdiges 
Dssein und die Freude an der Berufstlligkeit zu sichern" (Art. 55). Aber wahrend 
Art. 23 a der Pariser Akte nur von der Aufstellung und Aufrechterhaltung billiger 
Arbeitsbedingungen und der BUdung und Unterhaltung der zu diesem Zweeke 
nOtigen Organisalionen spricht, fUgt der deutsche Entwurf als Anlage ein besonderes 
Abkommen bei, das fUr die Arbeiter die Fragen der Freizllgigkeit, des KoaJitions
rechtes, der Gleichstellung der In· und AuslAnder in bezug auf die Arbeits
bedingungen, der Arbeitsvermittlung, der Sozialversicherung, des Arbeiterschutzes. 
der Heimarbeit, der Arbeitsaufsicht und .der internalionalen DurchfUhrung und 
FortbUdung dieser Normen regelt. Durch die materiellen Beslimmungen dieses Ab· 
kommens geht der deutschen Entwurf aucl\, "eit fiber die in der Hauptsache rein 
organisatorischen Normen hinaus, die in ErgAniung des Pariser VOlkerbundsstatuts 
in Abschnitl XIII des Versailler Friedens enthalten sind. Es wllrde zu weit fUhren, 
in diesem Rahmen auf die deutschen Vorschlage einzugehen, sie gehen zurfick auf 

') vel. dl. Rosoludon dee R .... Yom 27. Oklober \920, orweite" In der Baaung yom 27 Junl \92\ 
bel Scb6cklng-Wehberg 01. Satzung doa Volk.rbund •• B. 73. 
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die Entwllrfe der sozialpolitischen Studienkommission der deutschen GeseUschaft 
fllr VOlkerrecht, die sich ihrerseits wieder bemllht hatte, das zusammenzulassen, 
was wilhrend der Kriegsjahre auf der in Leeds abgehaltenen Konferenz der Ge
werkschaften der mitteleuropiiischen Staaten als Programm flir ein internationales Ar
beiterrecht ausgearbeitet worden war. Als Gaozes spiegeln sie den hohen Stand 
der in Deutschland bei Beendigung des Weltkrieges bereits vorhandenen sozial
politischen Gesetzgebung und es wlren in Deutschland nur wenige, insbesondere 
grundsiitzlich neue Bestimmungen kaum erforderlich gewesen, urn den herrschenden 
Rechtszustand mit dem in dem Entwurf vorgeschlagenen in Einklang zu bringen. 
So erscheint der betreffende Entwurf als "das Ergebnis langjlhriger sozialpoliti
scher Erfahrungen und des ehrlichen sozialen Willens" angewendet und erweitert 
auf die internationalen Bedllrfnisse (Brockdorff-Rantzau)'.) 

9_ Kolonlen. 

Weit umfassender wie das Programm des Pariser Statuts ist der deutsche Ent
wurf auch in der internationalen Regelung des Kolonialwesens (Art. 57 ff). Der 
deutsche Entwurf weiss natllrlich nichts von der Scheidung der Kolonialgebiete 
nach sogenannten Mandatsgebieten, die ihrem ehemaligen vOlkerrechtlichen Eigen
tilmer entrissen und unter eine besondere KontroUe des VOlkerbundes gesteUt Wer
den und anderen Kolonialgebieten, sondern von der Anschauung 8usgehend, dass 
Kolonisierung grundsiitzlich eine gewisse kultureUe Missionierung bedeuten 80U, 
diese aber im letzen Grunde nur eine Sache der ganzen Kulturmenschheit sein 
kano, nimmt der deutsche Vorschlag eine internationale Ordnung fOr das gesamte 
Kolonialwesen in Aussicht. Wahrend also das Pariser Statut fllr die Gebiete, die 
nicht Mandatsgebiete sind, unter Art. 23 b, nur von der Verpflichtung der VOlker
bundsstaaten spricht, in ihren Kolonien fOr eine gerechte Behandlung der einge
borenen BevOlkerung zu sorgen und ausserdem den Bund mit der aUgemeinen 
Aufsicht Ober den Waffen- und Munitionshandel betrauen will, bemllht sich der 
deutsche Entwurf durch detaillierte Vorschriften und KontroUorgane ein vollstiin
diges internationales Kolonialregime zu schalfen. FOr aUe Kolonien, die nicht das 
Recht der Selbstverwaltung besitze~, soU der VOlkerbund zuniichst eine inter
nationale Ordnung schaffen auf folgenden Gebieten: 

a) Der Schutz der Eingeborenen gegen Sklaverei; Alkohol; Waffen- und Muni
tionshandel; Volksseuchen; Zwangsarbeit und Zwangsenteignung. 

b) Die FOrsorge fOr Ges,undheit, Erziehung und Wohlstand der Eingeborenen 
und die Sicherung der Gewissensfreiheit. 

, c) Die Sicherung des Friedens durch Neutralisierung der Kolonialgebiete und 
'durch Verbot der Militarisierung. 

Weiter wird den, in den VOlkerbnndstaaten anerkannten Religionsgemeinschaften 
die freie Ausobung ihrer Bekenntnisse und der Mission in aUen Kolonien zuge
sichert. Dazu geseUt sich aber auch der Grundsatz "der oRenen TOr·. 8Ue An
gehOrigen der VOlkerbundstaaten soUen die Freiheit der wirtschaftlichen Betiitigung 

" Siebe eIle EInIeltung za demAhkommen 0011 Pro, ...... Manes in der S. 143. N..., 2 erwih ..... F1ucoc11r1ft. 
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untet Beriicksicbtigung der oben skizzierten aIlge:meinen Scbranken zu Ounsten 
del' Eingeborenen in jeder Kolonie besitzen. Damit aber nieht aile diese Normen 
lediglicb auf dem Papier bleiben, soli durcb den Vlilkerbund ein Weltkolonialamt 
zu ibrer Ausfiibrung und Cherwacbung eingericbtet werden und in jeder Kolonie 
sollen Beauftragte des Vlilkerbundes domiziliert sein, urn an Ort und Stelle nber 
die lnnebaItung der vorstebenden Bestimmungen zu wachen. Ganz originell im 
Vergleicb zu den anderen Vii1kerbundsentwfirfen, aber aus der Idee der kolonialen 
Sacbe als MenscbbeitsSaCbe abgeleitet, ist endlieh der deutsche Vorscblag, dass 
nber das Scbicksal der dem Vlilkerbund nicbt unmittelbar oder mittelbar ange
scblossenen Gebiete koloniaIen Cbarakters, also fiber den unverteilten Rest der 
Erde nur durcb Bescbluss des Vlilkerbundes zu Ounsten eines Mitgliedes 8011 

verfiigt werden klinnen.l) 
to. Vollstreckang. 

In den Normen des deutscben Entwurfes, die von der Volistreckung handeln 
(Art. 62-65), ist zunlIcbst Ffirsorge darnr getroffen, dass auch die Instanz, die 
a1lein eine Zwangsvollstreckung verfligen kann, absolut unparteiiscb ist. Wihrend 
nach der Verfassung des Pariser Vlilkerbundes der Rat als eine politische Behllrde 
Volistreckungsmassregeln beschliessen bun, ist diese wichtige Funktion hier aut 
die unabbingige technische Behllrde des Vermitdungsamtes fibertragen, das in 
seiner Vollbesetzung von 15 Mitgliedem fiber die Zwangsvollstreckung zu be
scbliessen haL Eine solche Zwangsvollstreckung ist fUr aile Fille vorgeseben, wo 
sjch ein Vlllkerbundsstsat weigert, Spriiche, Bescbllisse oder Verffigungen eines 
zustindigen Organs des Vlllkerbundes auszuflihren oder sonst eine Bestimmung 

. des Bundesverfassung verletzt. Ais Mliglichkeit der Zwangsvollstreckung sind fol
gende Massnahmen besonders aufgefnhrt, ohne das andre verwandten Cbarakters 
ausgeschlossen wiren: 

a) Abbruch der diplomatischen Beziebungen durch aile fibngen Staaten, 
b) Einschrlnkung oder Abbrucb der wirtschaltlichen Beziehungen, namentlicb 

Ein- und Ausfuhrverbote, ungleichmllssige Zollbehandlung, Sperrung des 
Personen-, Ofiter- und Nacbrichtenverkehrs, Bescblagnabme von Schiffen, 

c) militirische Massnahmen, die dem verletzten Staate allein oder in Verbindung 
mit anderen Staaten aufgetragen werden. (Art. 63). 

Aile Kosten oder Scbllden, die den Mitgliedem des Vlllkerbundes einzeln oder 
gemeinsam aus den Massnahmen der Vollstreckung entstehen, soli der friede
brechende Staat zahlen. (Art. 65) Ausserdem ist in. diesem Zusammenbange das 
selbstverstindliche Recht eines jeden Staates betont, bei einem rechtswidrigen 
Angriff auf sein Oebiet durch einen anderen Staat nicht nur zu den Rechtsmitteln 
des VIIJkerbundes, sondem solort zur SeJbsthilfe zu greifen. (Art. 64) 

11. Kosten. 
Zur Verteilung der gesamien Kosten des Vlllkerbundes unter die Mitglieder sieht 

auch der deutsche Entwurf einen SchlfisseJ vor, der Yom Staatenkongress in An
lehnung an den Scblnssel des Weltpostvereins festgestellt werden soli. (Art. 66) 

') Sc:hilc:kiDg l.tematiOllll. Recbtlpraotieo co. L o. S. 11811. 
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III. DIE AUFNAHME DES DEUTSCHEN ENTWURFES. 

Die deutsche Friedensdelegation, die mit dem Entwurf obigen Inhalts nach Ver-. 
sailles kam, konnte sich von Anfang an nicht der Holfnung hingeben, dass die 24 
Siegerstaaten den Entwurf der Besiegten zur Grundlage bei den Friedensverhand
lungen machen wfirden. Der Entwurf wurde deshalb zwar in einer der ersten No
ten der deutschen Delegierten unter dem 9. Mai 1919 den alliierten und asso
ciierten Regierungen fiberreicht, aber sein Inhalt dabei nUr nals wesentliche An
regungen zum Problem des V6lkerbundes" bezeichnet.') Dabei wurde das ergln
zende Abkommen fiber das intemationale Arbeitsrecht zurllckgehalten und zum 
Inhalt einer besonderen Note gemacht, die am folgenden Tage mit dem Vorschlag 
zur Einberufung einer internationalen Arbeiterkonferenz fibergeben wurde. Nach-' 
dem eine formelle Empfangsbestltigung Clemenceaus vom 10. Mai mit der Mit
teilung vorausgegangen war, dass' der Entwurf der zustilndigen Kommission zu
gewiesen worden sei, erfolgte unter dem 22. Mai die von Clemenceau gezeichnete 
Antwort der aIliierten uod associierten Regierungen. Diese Antwort, die von Lord 
Robert Cecil redigiert gewesen sein soli, zeichnete sich vor manchen anderen 
fllr die deutsche Delegation bestimmten Noten durch ihren sachlichen und hilflichen 
Ton aus. Er wurde darin versichert, dass die Kommission die Vorschlilge mit 
Aufmerksamkeit geprfift und mit Interesse von ihrem Inhalt Kenntnis genommen 
habe, auch wurde der Meinung Ausdruck gegeben, dass es nfitzlich sein wfirde, 
die von Deutschland vorgeschlagenen Normen in allgemeiner Weise nach Errich
tung des V6Ikerbundes zu erllrtem. Mit Befriedigung wurde festgestellt, dass die 
deutsche Regierung die Probleme behandelt habe, die auch auslllhrlich von der 
Kommission der alliierten und associierten Regierungen erOrtert seien und dass 
die deutsche Regierung der Einrichtung eines, auf dill" allgemeinen Grundsiltze 
demokratischer Regierungsformen gegrllndeten Bundes gfinstig gegenuberstehe. 
Aber freilich erkllrte man die allgemeinen Vorschlilge zum VlIlkerbund im Friedens
vertrag IIIr praktischer und geeigneter und g1aubte bestreiten zu mlissen, dass 
aile deutschen Vorschlige dem gemeinsamen Ziele vorteilhaft seien. 1m Einzelnen 
beschrllnkte man sieh auf eine Stellungnahme in folgenden 7 Punkten: • 

1) Betrelfend das von Deutschland vorgesehlagene intemationale Vermitt· 
lungsarnt als SehlichtungsbeMrde fIir nieht gerichtsfAhige Konflikte wie lis 
Behilrde der Zwangsvollstreckung wurde bezweifelt, ob diese KOrperschaft die 
nlltige Autoritiit besitzeri werde, urn intemationale KonHikte zu regeln oder urn 
den Frieden der Welt zu erhalten. Diese Funktionen mlissten dem Rat zustehen. 
Gleichzeitig freilich empfiehlt die Kommission das System von unparteiischen 
Versllhnungskommissionen als das in vielen Filllen geeignetste und wirksamste 
Mittel, um eine vorliuRge Untersuchung vorzunehmen und sofem dies mllglich 
ist, Konflikte zu regeln, die nicht dem Schiedsgericht unterworfen sind und 

1) Siebe den beziiglicben NotenwechseJ la den M.teriaJien am Friedensvenrag Cl. L O. TeU 't S.20 • 
23, Ten II, S. 12. 
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bemerkt, 'dass in dem VOlkerbundsentwurf ~es Friedensvertrages nichts 
enthalten sei, was der Anwendung von Kommissionen dieser Art entgegenstehe.') 

2) Von den deutschen Vorschlilgen fiber die Rechtssprechung und das 
. Verfahren eines stllndigen Weltgerichtshofes wird nur gesagt, sie seien 

sorgfaltig g!"prDft und warden dem Rat zur eingehenden Pmfung vorgelegt 
werden, sobald letzterer auf Grund deS Art. 14 des Pariser Statuts an die 
Aufrichtung des Gerichtshofes herangehen werde. 

3) Der den deutschen Entwurf beherrschende Grundsatz der obligatorischen 
Schiedsgerichtsbarkeit sei von der Kommission schon frnher geprfift, aber, 
die allgemeine Anwendung dieses Grundsatzes in der vorgeschlagenen Form 
sei zur Zeit nicht durchfnhrbar. 

4) Dem grllSSten Tell der Vorschlige, betrelfend die Sicherung der Ver. 
kehrsfreiheit stehe die Kommission gQnstig gegenfiber.o) Allgemeine Einrich· 
tungen zu diesem Zweck, wie sie von Deutsch\and vorgeschlagen, seien bereit& 
geprDft und warden zur gegebenen Zeit dem Villkerbund unterbreitet werden. 

5) Die von Deutschland vorgeschlagene Ha!tung des rechtsbrDchigen Staates 
far aile Kosten und Schilden aus Massnahmen der Vollstreckung, sei ein 
Grundsatz, der allgemeine Anwendung und Anerkennung verdiene, indessen 
werde der Villkerbund far solche Anwendung Sorge tragen, ohne dass es einer 
Abilnderung seines Statuts in diesem Punkte bedfirfe. 

6) Mil' ~nugtung wird davon Kenntnis genommen, dass Deutschland der 
. Abrnstung gnnstig gegenfiberstehe, aber bemerkt, dass ja auch in den VOlker. 

bundsnormen des Friedensvertrages die Vor~ereitung von Entwfirfen vorge
sehen sei, die dem Villkerbund dafar in Vorschlag gebracht werden sollten. 

7) In bezug auf die vorschlagenen Massnahmen der Zwangsvollstreckung sei 
die Kommission der Ansicht, dass der im VlIlkerbundsstatut vorgesehene 
automatisch einsetzende wirtschaftliche Zwang, dem nlltigenfalls eine mili. 
tirische Aktion zu Lande und zur See folgen solie, schneller und stilrker 
wirken masse. 

Damit war der· deutsche Entwurf ffir die Friedensverhandlungen erledigt. 

IV. DIE BED'EUTUNG DES DEUTSCHEN ENTWURFES. 

Trotz des deutschen Misserfolges in Versailles wird der deutsche Entwurf eine 
gewisse Bedeutung behaiten, ganz abgesehen dayan, dass er, wie oben schon ge
sagt, diejenigen Gesinnungen dokumentiert, .mit denen das einst militaristisch und 
imperialistisch gestinunte Deutschland nach seiner Niederlage und nach seiner Re
volution zu den Friedensverhandlungen kam. HAtten dj~ Siegerstaaten die gleiche 

1) Dlese gleichzeltlge Empfehlung von unpaneUscben Vers&hnungskommiaslonen gebt doch wahl aur die 
ErkeDDtDie der Kommialon zu.r6ck., 4u der ConseU fUr die Vermlttlung Ylellelcht 1I1ebr poUtiscbe abet 
weniger morallscbe Autorltit confessen win:! ala elne technische Beborde. 

I) Welch eiD Widersprucb zu den zahlrelcben Schrank-en, die der Versailler Friede Deutschland aur 
wlrllchaftllchom Gobiole grade In 41 .. e. Boziehung a.lorle" I 
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Gesinnung gehabt, so hltte sich auf dieser Grundlage etwas Ausgezeichnetes schalfen 
lassen. Man stand an einem Kreuzweg der Weltgeschichte und ist im Frieden von 
Versailles den verkehrten Weg geschritten. Aber wie das Sprichwort sagt, fllhren 
aile Wege nach Rom, man kann such auf Umwegen an das Ziel gelangen. Auch 
vom Boden tks VOIkerbundes aus, der als Bestandteil des Versailler Friedens in 
das Leben trat, wird man zu einer Organisation der Staaten gelangen kGnnen, 
die allein auf dem Rechtsgedanken aufgebaut is!. Man muss nur die richtigen Go
sichtspunkte fllr die Umbildung des VOlkerbundes von heute gewinnen. Und dafllr 
dilrfte der deutsche Entwurf wertvolles Material bieten. Er ist universell gestaltet 
und beruht auf aem Gedanken absoluter Rechtsgleichheit der Staaten, er ist demo
kratisch Both durch sein Weltparlament, er Macht die friedliche Schlichtung aller 
Staatenkonflikte obligatorisch und er nimmt dem Kriege den Charakter eines Rechts
instituts, er schalYt eine unparteiische Instanz such filr die Entscheidung von poli. 
tischen Konflikten und fOr die Zwangsvollstreckung, er bahnt einen unmittelbaren 
Rechtsschutz im VGlkerrecht such fOr das Individium an, er garantiert die Freiheit der 
Meere, er sichert eine a1lseitige dauernde AbrOstung, er schalft eine asbolute 
Verkehrsfreiheit zu Gunsten der Weltwirtschaft, er schlltzt die nationalen Minder· 
heiten in allen Lilndern, er sichert die Interessen der arbeitenden Klassen durch ein 
fortschrittliches materielles, internationales Arbeitsrecht, er macht die koloniale Sache 
moralisch zu einer Sache der ganzen Menschheit und beteiligt diese an der wirtschaft· 
lichen Erschliessung aller Kolonien. So kann kein Zweifel bestehen, dass wir heute 
zum Besten der ganzen Menschheit mit dem wirtschaltlichen Wiederaufbau wie mit 
dem Abbau des HISSes schon wesentIich weiter wlren, wenn die Normen des deut· 
schen Entwurfes in Geltung getreten wlren. Ein Jurist aus dem Lager von Deutsch· 
lands ehemaligen Gegnern und zwar kein geringerer a1s Sir Frederick Pollock hat von 
ihm gesagt: .As a whole the scheme is much more formal and elaborate than the 
Covenant .• ') Das beweist zur GenOge auch die technischen Qualillten dieses Ent· 
wurfes gegenOber den manchmal verschwommenen und unklaren Bestimmungen 
des mehr politisch als juristisch gef.rbten .pariser Statuts. Das soli kein besonderes 
Lob fOr seine Urheber sein, denn es ist ja viel leichter juristich etwas klar zu 
formulieren, wenn man nur das Recht will, sis wenn man politische Nebenabsichten 
dabei hat. Der deutsche Entwurf wird deshalb erst dann in Vergessenheit geraten 
dOrfen, wenn seine Gedanken gesiegt haben. 

') PolUoc:k: League 0' Nations. London 1922 S. 259. 
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Apres l'armistice du 11 novembre 1918 on attendait dans lea EtalS neutres une 
grande conf6rence de pm, oli lea vainqueurs et lea vaincus, lea bellig6ranlS et lea 
neutres essayeraient de r6a1iser lea id6es de Wilson et de cr6er une soci6t6 dea 
Nations, qui pourrait lIl'avenir devenir assez forte pour assurer la pm du monde. 
Cette attente fut d~e. L'impression des horreurs de la guerre 6tait trop forte; 
I'opinion publique dans les pays vainqueurs ne permettait pas une discussion av8C1 
lea vaincus; lea EtalS aIli6s et assocl6s formaient une ai grande partie du monde, 
et Us avaient remport6 une vietoire ai compli~te qu'lls se sentaient assez forlS pour 
organiser eux-mames Ie nouveau monde: 

Lc:·projet de Paete de la Soci6t6 des Nations publi6 Ie 14 f6vrier 1919 a done 
616 6labor6, sans que les EtalS neutres aient eu l'occasion de donner leur avis. 
II faut dire aossi que Ie projet ne satisfaisait pas lea d6sirs des EtalS neutres. Partout 
daJis ces EtalS, _ on d6sirait une soci6t6 ouverte II tous les EtalS, aussi les EtalS vain
ens, et on aurait voulu une plus grande 6galit6 entre lea EtalS membres de la 
Soci6t6, une position moins pr6pond6rante pour les grandea puissances. N6anmoioS
dans tous les pays neutres de l'Europe l'opinion pr6valut qu'll fallait adh6rer II 
la Soei6t6, si on y 6tait invit6. La Soci6t6 6tait consid6r6e comme une premillre 
base d'une organisation internationale fond6e sur les prineipes du droit et de la 
justice, et on esp6rait que les EtalS neutres pourraient contribuer II l'avenir II une
heureuse 6volution de 1a Soci6t6. 

LA COM.MISSION DE LA CONFERENCE ET LES ETATS 

NEUTRES. 

Le 10 mars 1919 Ie colonel House._ iu nom de la Commission de la Soei6t6 des 
Nations, nomm6e par la conf6rence de la pm, ~dressa aux repr6sentanlS II Paris des 
13 EtalS neutres une lettre, les informant que la conf6rence d6sirait, avant I'adoption 
d6ftnitive du Paete de Ia Soci6t6 dea Nations, de connaItre I'opinion dea EtalS 
neutres sur lea rllgles contenues dans Ie Pacte; la conf6rence 6tant une r6union des 
EtalS vainqueurs, II n'6tait pas possible d'entendre offteiellement les EtalS neutres, 
mais cette diffteult6 n'existerait pas Pour une discussion priv6e avec des repr6sen
tanlS de ces EtalS; on invita done ceux-ci II une r6union II I'hatel Crillon Ie 20 mars. 
La_ .... M_.J It 
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Dans les Etats neutres on n'6tait gu~re content de cette invitation; une discussion 
priv6e de ce genre n'6tait pas un proc6d6 r6gulier; on craignait d'assumer des 
responsabilit& au sujet des dispositions du Pacte sans pouvoir exercer une in. 
fluence r6elle; enRn Ie d6lai 6tait tr~ ~ourt; III plupart des Etats ne seraient pas 
II meme d'envoyer d'autres repr6sentants que leurs ministres II Paris, et ceux-ci ne 
pourraient etre renseign6s sur les points de vue de leurs gouvernements que par 
Ie t616graphe. En tout cas la discussion aurait lieu sur la base du projet d6jl 61abor6 
par la conf6rence; tout au plus pouvait.on esp6rer quelques changements de d6-
tail; il ne serait pas possible d'exposer les projets qui dans quelques Etats, - par 
exemple en Suisse et dans les pays scandinaves, - avaient 6t6 6labor& pendant 
la guerre par des commissions d'6tude, nomm6s par les gouvernements. Mais malgr6 
ces objections tous les 13 Etats invit6s se d6cid~rent II prendre part II la r6union. 
La Suisse dont les repr6sentants avaient d6jl 6t6 en relation avec des membres 
inRuents de la Commission, put envoyer toute une d616gation, compos6e de MM. 
CALONDBR, ministre des affaires 6trang~res, ALPR. FRBY, conseiller national, MAX 
HUBBR et W. RAPPARD, professeurs. Les Pays-Bas envoy~rent M. loUDON, ministre 
des affaires 6trang~res pendant la guerre, M. LoDBR, membre de la Cour Supr6me 
de Justice et M. van EYSINGA, membre du Parlement. Les gouvernements su6dois 
et norv6gien envoy~rent II Paris des d616gations dont les membres avaient en partie 
pris part aux travaux pr6paratoires dans les commissions d' 6lude; parmi ceux-ci se 
trouvaient M. HJ. BRANTINo, et M. CASTBBRO; mais ces d616gations n'arriv~rent II 
Paris qu'apr~ les r6unions II l'h6tel Crillon; La Su~de fut donc repr6senl6 II la 
reunion par les minislres de Su~de II Paris et II Londres, les comles EHRBNSWABRD 
el WRANOBL, La Norv~ge par Ie ministre de Norv~ge II Paris, Ie comle WBDBL
JARLSBBRG. Le Danemark avait II ce moment II Paris une d616gation sp6ciale char· 
g6e d'exposer II la Conf6rence Ie point de vue du Danemark sur la question du 
Slesvig; la delegation se composait de repr6senlants des quatres partis politiques: 
conservateurs, moder6s, radicaux et socialisles, M.M. ALEX. Foss, N. NBBROAARD, 
P. MUNCH et BRAMSNAlS, et en outre de repr6senlants de la population danoise au 
Slesvig. M.M. N. Neergaard et P. Munch 6taient membres de la commission d'6tude 
qui avail 6tudie avec les commissions correspondanles en Su~de et en Norv~ie I'orga. 
nisation d'une Societe des Nations. Les quatre repr6sentants du parlement danois, 
avant de se rendre II Londres pour retourner en Danemark, discut~rent la question 
avec Ie ministre de Danernark II Paris, M. BBRNHOPT. Arriv6s II Londres M.M. N. 
Neergaard et P. Munch furent invil& par Ie ministre des affaires 6trang~res II reve
nir II Paris pour repr6senter avec M. Bernhoft, Ie Danemark II la r6union de I'Mte! 
Crillon. Tous les autres Euts neutres furent repr6sent& par leurs ministres ou 
charg6s d'affaires II Paris, II I'exception de la Perse, dont Ie ministre des sffsires 
etrang~res se trouvait II Paris, et I'Espagne, repr6seilt6e par Ie depute Hontona. 

Le 19 mars eut lieu sur I'invitation de la Suisse ~ 6change de vues entre les 
repr6sentants de la Suisse, des Pays-Bas et des trois pays du Nord; l'Espagne y 
etait egalement invit6e, mais son repr6sentant ne put assister sux r6unions. Pour 
la Norv~ge 6tait pr6sent lUX cot6s de son ministre, Ie comte Wedel.]arlsberg, M. 
FRlDTJOP NANSBN. Les repr6sentants de la Suisse svaient eu, avant ces reunions. 
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des pourparlers avec quelques membres de la Commission de la Soci6t6 des Nations,. 
et Us flrent savoir que la Commission ne d~irait pas de discussion g6n6rale; la 
base 6tait donn6e par Ie' projet du Pacte d6jll publi6, et Ie temps manquait pour 
en!&mer une discussion de principe avec les Etats neutres; ceux-ci devaient se 
borner II indiquer article par article les amendements qu 'ils d~iraient y apporter. 
La discussion permit tr~ vite de constater que les int6r&ts des cinq Etats repr~en
t~ 6taient identiques; on examina la possibilit6 de se grouper sur une s6rie d'amen
dements qui pourraient etre pr6sent~ par tous les cinq Etats et obtenir ainsi une 
autorit6 plus grande; mais U fallut y renoncer, Ie temps ne sulRsant pas pour se 
mettre d'accord sur la forme de ces amendements. Los trois pays du Nord avaient 
discut6 ensemble les principes d'une Soci6t6 des Nations, mais cette discussion 
avait en lieu avant que fut connu Ie projet !lu Pacte. La Hollande et la Suisse 
avaient chacune leurs amendements /I proposer. Los d61ais 6taient trap breis pour 
recevoir des instructions sp6ciales des gouvernements, et seuls quelques repr~en
tants purent recevoir au cours de la journ6e les instructions g6n6rales de leurs 
gouvemements. Aussi tomba-toOn d'accord que chaque Etat devrait pr~enter II 
I'hlliel Crillon les amendements qu'U jugeait utUes, et que les repr~entants des 
autres Etats devaient appuyer ces propositions danS la mesure que Ie permettaient 
leurs instructions. 

La discusion entre les repr6sentants des Etats neutres et la Commission de Is 
Soci6t6 des Nations eut lieu en deux s6ances II I'hlltel Crillon les 20 et 21 mars; 
chl!que conf6rence dura trois heures. La Commission 6tait repr~ent6 par une sons
commission comp0s6e de M.M.RoBBRT CBCIL; Ie colonel HOUSB, Ll10N BOURGBOIS, 
P. HYMANS, VBSNITCH ot VBNIZBLOS. Los s6ances 6taient pr~id6es par Robert 
Cecil. 

Le pmident ouvrit la s6ance en d6clarant qu'il 6tait n6cessaire, que la s6ance 
n'eut aucun caract~re olflciel; il souligna lortement que l'intention des Alli~ 6t&rt 
de cr6er une Soci6t6 des Nations et non une soci6t6 des Alli~; la Commission avait 
besoin du concours des neutres; mais les grandes lignes du Pacte 6taient d6jll flx6es; 
une discussion de principe ne donnerait aucun r~ultat; ce qui serait utile 6tait de 
discuter des amendements pr6cis. 

Conform6ment au d~ir de Robert Cecil on aborda rapidemenl la discussion des 
articles. Le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse avaient formul6 des amendements, 
exprimant leurs points de vue; les autres Etats avaient donn6 II leurs voeux la lorme 
de remarques critiques indiquant leurs propositions d'am6lioration. 

UNIVERSALIT£ DE LA SOCI£T£. 

La question de l'universalit6 de la Soci6t6 fut soulev6e par un amendement suisse. 
L'article 7 du projet de la Commission donnait la r6gle suivante: 
"L'admission dans la Soci6t6 d'EtalS qui ne sont pas signataires du pr~ent 

pacte, ni nomm~ dans Ie Protocole ci-annex6 parmi ceux qui doivent etre invit~ 
/I lui donner leur adh~ion, ne peut se laire sans I'assentiment des deux tiers au 
moins des Etats repr6sent~ dans \'Assembl6e des D616gu~. Seuls pourront &tre 

0" 
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admis les pays de Self-Government total, ce qui comprend les Dominions et lea 
colonies. 

Aucune Nation d'ailleurs ne pourra etre admise si elle n'est pas en mesure de 
donner des garanties elfectives de son intention loyale d'observer les obligations 
internationales, et si elle ne se conforme pas aux principes que la Soci6t6 pourra 
6tablir, en ce qui concerne ses forces et armements militaires et navals." 

L'amendement suisse 6tait ainsi con~u: 
"Les Etats qui ne sont pas signataires du pr6sent Pacte ni nomm6s dans Ie 

Protocole ci-annex6 parmi ceux qui doivent etre invit6s II lui donner leur adh6sion 
peuvent y adh6rer en tout temps pour autant: 

a) qu'i!s olfrent des garanties elfectives de leur intention loyale d'observer lea 
obligations internationales; 

b) qu'i!s se conforment aux principes que la Soci6t6 pourra poser en ce qui con
cerne leurs forces et armements militaires et navals; 

c) qu'i!s sont des pays de Self-Government total, ce qui comprend les Dominions 
et les colonies. 

L'Assembl6e des D6legu6s, dans l'ann6e qui suivra la d6position d'une demande 
d'admission, d6cidera II la majorit6 des deux tiers, si les conditions ci-dessus sont 
r6alis6es." 

La Suisse, comme les autres Etats neutres, avait Ie d6sir de faciliter autant que 
possible I'admission des Etats vaincus, mais on comprenait qu'i! 6tait n6cessaire 
d'accepter les principes du projet. C'est pourquoi on se bornait II donner II I'article 
du projet uqe autre forme; si la forme propos6e 6tait maintenue, disait-on, tOU8 
les Etats membres de la Soci6t6 seraient oblig6s II se prononcer sur la loyalit6 
de I' Allemagne, sur celie de la Hongrie et de la Bulgarie, quand ces Etats demande
raient I'admission; les Etats qui avaient fait la guerre contre ces pays vaincus 
seraient mis ainsi dans une situation p6nible; cela pouvait etre 6vit6 en formulant 
d'une fa~on aussi pr6cise que possible les conditions objectives de I'admission. 

Celie proposition lut chaleureusement d6fendue par M. M. Calonder et Rap
pard et soutenue par les repr6sentants du Danemark, de la Norv~ge, de la SuMe et 
des Pays-Bas. La Norv~ge ajouta, que dans les votes sur I'admission de DOllveaux 
membres, la simple majorit6 devrait etre estim6e comme suf/isante. M. L60D Bour
geois, au Dom de la sous-commissioD, reconnut 1a tendance utile de la proposition, 
eD disant qu'elle olfrait les memes garanties que Ie projet, II son avis la dilf6rence 
entre les deux textes 6tait assez petite. Les d616gu6s des Etats neutres avaient I'im
pression, que la Commission d6sirait elle-meme faciliter I'admission des Elats vaincus 
de fa~n II r6aliser aassi tilt que possible l'universalit6 de Is Soci6t6. 

ORGANES DE LA SOCI£T£. 

Les cinq Etats qui Ie 19 mars avaient discut6 Ie projet du Pacte 6taient tomb6s 
d'accord II tenter d'obtenir une influence plus grande pour l'Assembl6e, oil tous 
les Etats devaient jouir des m6mes droits. II lut pr6sent6 II ce sujet lOUie une 
s6rie d'amendemeDIS. 
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La N~rt~ge exprima Ie \roeu qu'i1 fIlt d6cid6 dans Ie Pacte meme que les sessions 
des· d616gu6s devaient se tenir chaque ann6e II une 6poque 6x6e d'avance, et que 
les d6lib6rations de I' Assembl6e devaient etre pubUques, si des consid6rations 
sp6ciales ne s'y opposaient pas. Lord Robert Cecil r6pondit que la Commission ne 
s'oPpoSut ru II Ia r6gu1arihS des sessions, ni it la publicit6 des d6lib6rations de 
l'Assembl6e, mais qu'elle avait estim6 qu'U fallait laisser it l'Assembl6e elle-meme 
Ie 80in de donner des regles au sujet de ces questions. 

La projet ne contenait que peu de dispositions d6l1nissant la comp6tence de 
l'Assembl6e. II y avait parmi les neutres un d6sir g6n6ral de pr6ciser les droits de 
I' Assembl6e vis+vis du ConseU et vis-/I-vis des Etats membres de la Soci6t6. 
D'abord Ia d6h!gation des Pay&-Bas demanda dans quelle mesure l'autorit6 de la 
Soci6hS pouvait restreindre la 8Ouverain6t6 des Etats membres. Lord Robert Cecil 
repondit que la Commission estimait qu'U n'y aurait d'autres restrictions dans la 
souverain6t6 de chaque Etat que celles qui 6taient express6ment IIx6es dans les 
articles du Pacte. 

Puis, les Pays.Bas, pour d6l1nir la comp6tence de I' Assembl6e, propos~rent 

d'ajouter IIl'article 2 l'alin6a suivant, 
"L' Assembl6e des D616gu6s arrete les lois concernant la r6duction des armements 

(art. VIII), I'organisation et la proc6dure de la Cour permanente de Justice inter
nationale, vis6e itl'article XII, I'organisation et la proc6dure de la Commission per
manente de conciliation, vis6e itl'article XV, la pr6paration de I'action 6conomique 
et. militaire, vis6e II I'article XVI, ainsi que tout ce qui est d'int6ret commun de 
tous les Etats Contractants." 

La Suisse proposa dans Ie meme but d'ajouter: 
"L'Assembl6e des D616gu6s est comp6tente: 

a) Pour prendre les d6cisions vis6es aux articles III, IV, VII, XVet XXIV. 

b) Pour 6tablir, dans Ie cadre trac6 par Ie pr6sent Pacte, des r~g1ements destin6s 
it assurer l'ex6cution du Pacte. Ces r~g1ements deviennent obligatoires pour 
tous les Elats membres d~ qu'i1s auront 616 ratifl6s par les trois quarts des Etats 
repr6sent6s au' Conseil ex6cutif et les trois quarts de tous les Etats membres. 

c) Pour pr6parer deS conventions destin6es II d6velopper Ie droit des gens et 
I'organisation inlernationale. Ces conventions ne seront obligatoires que pour les 
Etats qui les auront ratiIl6." 

La Dane~ark proposa dans les articles concernant Ie plan de reduction des arme
ments et I'organisation de la Cour permanente de Justice et la commission de 
conciliation, d'ajouter que tous ces projets devraient etre arr616s avec I'approbation 
de I' Assembl6e. 

L'Espagne enlln d6sira qu'i1 fat pr6cis6 que "Ia sph~re d'activil6" de I' Assembl6e 
6tait seulement Ia sph~re indiqu6e express6ment par les articles du Pacte. 

Lord Robert Cecil expliqua, it la grande satisfaction des d616gu6s, que dans les 
cas oil iI 6tait douteux, si la. d6cision d'une question 6tait de la comp6tence du 
Conseil ou de celie de l'Assembl6e, iI reviendrait Il'Assembl6e de fixer les Iimites 
de l'autorihS des deux institutions. 
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Le projet disait que chaque Etat pourrait envoyer trois repr6sentants II l'Assem· 
bl6e, mais qu'aucun Etat n'y disposerait de plus d'une voix. Tous les d616gu6s neutres 
6taient fort satislaits de 1'6galit6 dont jouiraient les Etats dans I'Assembl6e, mais 
quelques uns 6taient d'avis qu'i1 serait utile d'avoir plus de trois repr6sentants de 
chaque Etat, et la Norv~ge proposa de porter Ie nombre l cinq. 

Le projet posait la r~gle que Ie secr6taire g6n6ral serait choisi par Ie Conseil; Ie 
Danemark proposa de Ie laire choisir "par l'Assembl6e des D616gu6s sur la pro
position du Conseil ex6cutil." Cette proposition lut appuy6e par les Pays-Bas, La 
Norv~ge, La Su~de, La Suisse etc.; on voulait constater que Ie secr6tariat devrait 
etre Ie secr6tariat de I'Assembl6e autant que celui du Conseil. L'Espagne enlln 
exprima Ie d6sir que Ie personnel du secretariat Iftt comprose de la~on 1 lui donner 
un caract~re vraiment international. 

L'article III sur Ie Conseil ex~cutil donna lieu II une discussion approlondie. Selon 
Ie projet Ie Conseil devait se composer des repr6sentants des cinq grandes Puis
sances comme membres permanents et de quatre membres repr6sentant quatre Etats 
d6sign6s par l'Assemblee. II y avait parmi les delegu6s des Etats neutres un d6sir 
g6n6ral d' obtenir une repr6sentation plus lorte pour les Etats secondaires. Conlorm6-
ment II ce d6sir Ie Danemark pr6senta un amendement ainsi con~u: 

"Le Conseil ex6cutil se composera de deux repr6sentants respectivement des Etats
Unis d'Am6rique, de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon 
ainsi que de huit repr6sentants des autres Etats membres de la Societ6 des Nations, 
61us par les Delegues de ces demiers Etats II I'Assemblee des Delegu6s suivant les 
principes et les conditions qu'elle jugera convenables." 

La Su~e et La Suisse appuy~rent Ie principe de cette proposition. La Norv~ge 
demanda qu'i1 y eut au moins 15 membres au Conseil, mais que nul Etat y aurait 
plus d'un repr6sentant. Le Chili exprima I'opinion que les repr6sentants des Etats 
secondaires devraient en tout cas etre elus par les Etats n'ayant pas au Conseil de 
representants permanents. On accepta ainsi, - saul la Norv~ge -, Ie principe 
que les grandes Puissances auraient la majorite au Conseil; ce n'est pas que I'on 
lut satislait de cette r~gl~, mais I'opinion g6nerale etait qu'il ne serait pas possible 
d'obtenir un changement II cet 6gard; c'est pourquoi on se borns II exprimer 1.6 d6sir 
d'une augmentation du nombre des Etats secondaires repr6sent6s au conseil. Le 
repr6sentant de l'Espagne enlln etait tr~ interesse 1 ce que son pays obtint la gao 
rantle d'etre toujours repr6sent6 au Conseil. 

Lord Robert Cecil repondit II ces propositions que la Commission aVlit beaucoup 
discut6 cette question; Ie premier projet n'avait pr6vu aucune repr6sentation pour 
les Etats secondaires au Conseil, mais les neul repr6sentants des Etats secondaires 
dans la Commission avaient proteste et avaient obtenu quatre repr6sentants choisis 
par l'Assembl6e; Ie but n'etait pas seulement d'6tablir unt; justice id6elle, mais aussi 
de cr6er un corps ayant un pouvoir r6el; et 1 cette lin ii 6tait n6cessaire d'assurer 
aux grandes Puissances, disposant de la lorce mat6rielle, la pr6ponderance au Con
seil; et en outre Ie Conseil devait etre si peu nombreux qu'il pouvait travaiJler vite. 
M. Venizelos ajouta que les Etats secondaires avaient dft soutenir dans la Commi&
sion une lutte assez dure pour obtenir une repr6sentation au Conseil; iI estimait 
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que la proportion de cinq l quatre 6tait l la lois ju~te et pratique l dans la Com
mission on avait 6t6 d'accord que, quand Ie nombre des membres permanents 
serait augment6 par I'admission de l'Allemagne et de Ia Russie, n fallait aussi aug
Menter Ie nombre des membres cboisis par I'Assembl6e. 

La question de 1'61ection des quatre membres fut aussi longuement discut6e. La 
Su~de demanda, s'n ne serait pas utHe de classer les Etats secondaires en groupes 
dilJ6rents "bas6s sur Ie site g60graphique des Etats, leur communaut6 en langue 
ou culture etc.;" cea groupes pouvaient donc 6tre II tour de rille repr6sent6s dans 
Ie Consen. 

Les Pays-Bas et la SuMe exprim~rent I'opinion que Ie Pacte lui-m6me devrait 
contenir des dispositions r6g1ant la mani~re de d6signer les repr6sentants des Etats 
secondaires; Ia Suisse au contraire pr616ra Ie syst~me du projet; laissant l I' Assein
bl6e de regler elle-m6me la proc6dure de eette' 61ection, la dur6e des mandats etc. 

L'article X sur la garantie de l'int6grit6 des Etats membres qui a plus tard donn6 
lieu l tant de d6bats ne fut presque pas discut6 II la r6union avec les Etats neutres. 
Seul Ie Chili d6clara qu'n serait utHe d'ajouter l "l'int6grit6" et l "l'ind6pendance 
politique" des Etats "Ie texte des Trait6s." Si ~t article fut si peu discut6 c'est 
certainement parce que pour la plupart des d616gu6s iI 6tait surtout une d6claration 
de principe.-

REDUCTION DES ARMEMENTS. 

Le projet 61abor6 par la Commission de Ia Conf6renee proclamait comme but de 
la 'Soci6t6 d'assurer la pRix et la s6curit6 des Nations; et iI indiquait trois moyens 
de cr6er cet 6tat de s6curit6: la r6duction des armements, un nouveau syst~me d'arbi
irage et de conciliation el un syst~me de sanctions. 

L'article VIII posait Ie principe de la r6duction des armements dans les termes 
suivants: 

"Le maintien de la pRix n6cessite la r6duction des armements nationaux au 
minimum compatible avec l'ex6cution par,l'action commune des obligations inter
nationales et avec la s6curit6 nationale, en tenant sp6cialement compte de la situation 
g60graphique de chaque pays et des circonslancea." 

Cette d6claration de principe ne rencontra pas d'objections. 
L'article chargeait Ie Conseil .d'6tablir un plan g6n6ral de r6duction et de sou

metfre l I'examen de chacun des Gouvernements "Ia juste et raisonnable ftxation 
des armements militaires correspondant l'I'6chelle des forces 6tablie par Ie pro
gramme de d6sarmement." Ces 'limites des armements, une fois adopt6es, ne 
devraient pas "efre d6pass6es sans I'autorisation du Conseil ex6cutif." Cette derni~re 
r~gle provoqua quelque doute de la part de l'Espagne qui proposa de faciliter un 
changement des Iimites ftx6es en disanl: "L'augmentation pourra eire realis6e, si eUe 
r6unit un tiers de votes favorables du Conseil ex6cutif. Si elle n'obtient pas' ce 
nombre de votes favorables, la partie interess6e peul en' saisir I' Assembl6e des D60 
16gu6s II sa premi~re s6anee, et I'augmentalion pourra 61re r6a1is6e si elle obtient 
un tiers du nombre de votes favorables." Cette proposition ne fut soutenue par aucun 
des autres Etats, toIlS pr6f6rant eertainement la r~gle du projet. 
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Le projet touchait l la question de la fabrication priv6e des munitions et articles 
de guerre, en reconnaissant que cette fabrication "prete l des graves objections" et 
en chargeant Ie Conseil l 6tudier les moyens d'6viter "Ies pemicieux el'leta", tout 
en tenant compte des int6rets des pays ne pouvant pas eux.memes fabriquer les ar· 
ticles de guerre. Plusieurs des Etata neutres jugeaient ces termes trop vagues, et 
Ie Danemark, appuy6 par la Norv~ge et la Suisse, proposa de charger Ie Conseil 
"d'aviser l la mani~re dont cette fabrication peut etre prohib~e:" . 

Les Iimites des armementa une fois 6x6es, restait la question du contrGle de 
l'ex6cution de la r6duction. Le projet en disait tr~ peu. L'article IX disait seule
ment: .. Une Commission permanente sera constitu6e pour donner l la Soci6t6 son 
avis sur l'ex6cution des prescriptions de I'article VIII et, d'une ra~on g6n6rale sur 
les questions militaires et navales." L'autorit6 de cette commission n'6tait pas d6· 
finie; Ie projet n'indiquait pas si la commission devait avoir Ie droit d'exercer une 
surveillance r6elle dans les dil'l6rents pays. 

La France, tr~ int6ress6e dans l'efficacit6 de la limitation des armements et dans 
la force mat6rielle de la Soci6t6, avait d6pos6 lla Commission de la Conf6rence deux 
amendements qui avait 6t6 publi6s avant la r6union avec les Etats neutres. D'une 
part on proposait d'ajouterl I'article VIII les mots suivanta: 

.. Les hautes Puissances contractantes, r6solues l se donner franche et pleine 
connaissance mutuelle de 1'6chelle de leurs armements et de leurs programmes mili· 
taires et navills, ainsi que des conditions de leurs industries susceptibles de s'adapter 
l la guerre, institueront une commission charg6e des constatations n6cessaires," 

d'autre part on proposait de remplacer les termes de I'article IX du projet par Ie 
texte suivant: 

.. Un organisme permanent sera constitu6 pour pr6voir et pr6parer les moyens 
militaires et navals d'ex6cution des obligations que la pr6sente convention impose 
aux hautes puissances contractantes, et pour en assurer l'efllcacit6 imm6diate dans 
tous les cas d'urgence." 

Les Etats neutres ne sympathisaient pas avec cette demi~re proposition; ils y 
voyaient la tendance de cr6er une sorte d'6tat·major d'une arm6e et d'une marine 
f6d6rale; Us 6taient d'avis qu'i1 ne serait pas possible d'organiser des forceS mili· 
taires f6d6rales ou de pr6parer un plan d'action propre l etre employ6 dans des 
situations impr6vues, et ils craignaient enlln qu'un tel 6tat·major, dominI! par quel· 
ques grandes Puissances, ne devint un danger pour la Iibert6 d'action des autres 
Etats. Par contre ils 6taient tout l fait d'accord avec l'id6e du premier amendement 
fran~is, tendant l cr6er d~ garanties r6elles de la r6duction des armements. C'est 
pourquoi Ie Danemark proposa avec I'appui de la Norv~ge et de la Su~e d'ajouter 
aux prescriptions de I'article IX du projet les mots suivanta, encore plus pr6cis 
que la premi~re proposition fran~: 

-Celie commission contr61era les armementa des dil'l~renta Etata et surveillera 
l'ex6cution du plan adopt6." 
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L'ARBITRAGE ET LA CONCILIATION. 

L'article XI du projet d6clarait que "toute guerre ou menace de guerre" serail 
CQnsid6r6e comme int6ressant Ia Soci6t6 et r6servait Ie droit des Etats membres 
-de prendre toute action qui leur paraltra sage et efficace pour la sauvegarde de la 
Paix des Nations". 

L'Espagne ayant demand6 queUe 6tait Ia port6e de ces mots, M. Hymans r6pondit 
au nom de Ia Commission que cet article donnait seulement la r~g1e g6n6ra1e doni 
I'application 6tait cUllnie dans les articles XII l XVII. 

Les articles XII II XV fixaient I. pr0c6dure II suivre en cas d'un dill6rend entre 
Etats membres de Ia Soci6t6 qui n'aurait pu se r6g1er par les proc6d6s ordinaires de 
Ia diplomatie. Les Etata membres s'engageaiellt II ne pas recourir II la guerre sans 
avoir essay6 pr6a1ablement d'arranger I'allaire par la m6diation de la Soci6t6 ou par 
un arbitrage; iIs ne devaient jamsis recourir II la guerre contre un Etat membre qui ao
ceptait Ia recommandation du Conseil ou Ia sentence des arbitres; et, en tout cas, 
iIs devaient attendre trois mois apres Ia reco~dation du Conseil ou Ia sentence 
des arbitres avant d'employer des moyens violents. Les dill6rends susceptibles, II 
I'estimstion des parties, de solution arbitrale devaient !tre soumis II I'arbitrage; pour 
faciliter Ie recours II I'arbitrage, Ie conseil lut charg6 d'arreter un plan de cr6ation 
d'une Cour permanente de Justice internationale. Tous les autres dill6rends que les 
Parties n'6taient pas II m!me d'arranger elJes-m!mes, seraient soumis II la m6diation 
do Conseil; si Ie dill6rend n'avait pu etre r6g16 par cette m6diation, Ie Conseil devait 
publier la recommandation aux Parties qu'i1 estimait !tre juste; dans 108 cas oil Ia 
recommandation avait r6uni l'unanimit6 au Conseil, les Parties int6ress6es except6es, 
ies Parties 6taient oblig6es de suivre la recommandation; dans les cas oil l'unaDi
mit6 ne pouvait s'obtenir, la majorit6 aurait Ie devoir, et la minorit6 Ie privil~ge, de 
puDlier son opinion: Le Conseil pouvait, l la requete de I'une ou de I'autre des par
ties, porter Ie dill6rend l I' Assembl6e qui devait suivre dans ce cas Ie proc6d6 fix6 
pour Ie Conseil. 

Ces r~g1es n'excluaient pas des guerres 16gales; on donna des prescriptions aptes 
l arranger les dill6rends, mais quand I'arrangement III'amiable n'6tait pas possible, 
et que Ie Conseil n'6tait pas unanime, la guerre restait comme Ie demier argument: 
iI y aarait seulement toujours nne p6rioc1e d'attente de trois mois. 

Parmi les Etata neutres I'opinion pr6pond6rante 6tait que ce syst~me ne donnait 
pas de garanties sufftsantes. On 6tait d'avis qu'i1 fallait proclamer I'arbitrage obliga
toire pour tous les dill6rends d'ordre juridique, et que Ies autres dill6rends de
vaient etre soumis II une commission permanente de conciliation au lieu d'etre trait6s 
par Ie Conseil. 

Toute une s6rie d'amendementa aux articles XliII XV exprim~rent cette opinion. 
Les Pays.Bas et la Suisse pro~rent pour I'article XIII de nouveaux textes 

8xant les cas oil I'arbitrage serait obligatoire. L'amendement des Pays.Bas 6tait 
ainsi con~u: 

"Les dill6rends d'ordre juridique, en particulier ceux qui ont trait II'interpr6ta
tion ou II I'application des conventions internationales et qui ne peuvent pas etre 



170 P. MUNCH 

r~gl6s par la diplomatie, seront soumis II I'arbitrage conform6ment aux conventions 
existantes entre les Hautes Parties Contractantes. En l'absence de telles conventions, 
1a question sera sou·mise II la Cour permanente de justice internationale (art. 14). 
L'organisation et I. proc6dure de celie Cour seront 6tablies par I' Assembl6e des 
D616gu6s." 

La Suisse propos. Ie texte suivant: 
"Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, toutes les fois qu'it s'l!ll!vera 

entre elles un diff6rend susceptible d'une solution arbitrale, apr~ avoir sans succ~, 
tent~ de Ie r6gler par la voie diplomatique ou par une Commission de conciliation 
et d'enquate, choisie par les Parties, elles soumettront, sur la demande d'une des 
parties, la question dans la totalitl! II l'arbitrage. La Cour d'arbitrage II laquelle, II 
cette lin, I'affaire sera soumise, sera dl!terminl!e par les Parties, soient qu'elles la 
choississent alors, soient qu'elles l'aient pr6vue dans une convention pr6existante. 

Si une des parties con teste que Ie diff6rend soit susceptible d'une solution arbi
trale, en alll!guant soit qu'it n'est pas de nature to faire I'objet d'une sentence dict6e 
par des consid6rations juridiques, soit qu'il touche II ses intl!rats vitaux, celie que
stion devra atre renvoyl!e to un tribunal spl!cial compos6 de la mani~re suivante: 
Chaque partie d6signe un membre du Conseil ex6cutif et un membre de la Cour 
permanente de Justice internationale. Deux autres membres sont d6sign6s par celie 
Cour elle-mame parmi ses membres. Enlln, un membre est choisi par Ie Conseit ex6-
cutif parmi ses membres. Le tribunal ainsi comp0s6 nomme lui-meme son pr6sident 
parmi ceux des membres qui sortent de la Cour permanente de Justice inter
nationale. 

Si Ie tribunal admet I'exception, la Partie qui se voit refuser la voie judiciaire peut 
saisir de I'affaire Ie Conseit ex6cutif qui proc6dera ensuite conforml!ment aux ar
ticles XII et XV." 

Tous les deux amendements maintenaient 1a derni~re partie de l'article du 
projet: 

"Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'ex6cuter en lOute bonne foi la 
sentence arbitrale rendue. Faute d'ex6cution de la sentence, Ie Conseil ex6cutif pro-
pOsera les mesures qui peuvent Ie mieux en assurer l'ex6cution." \ 

Les trois pays du Nord approuv~rent les id6es contenues dans les amendements 
hollandais et suisse, en rappelant que les commissions d' I!tude des trois pays avaient 
I!laborl! un projet d'une convention sur une organisation juridique internationale 
inspirl!e par les memes principes. 

Lord Robert Cecil d6clara catl!goriqument qu'iJ n'~tait pas possible de rl!aliser 
maintenant I'arbitrage obligatoire meme pour quelques catl!gories de diffl!rends; II 
question Ivait I!tl! longuement discutl! au sein de la Commission de la Conf6rence, 
et on avait pris III une d6cision qu'iJ serait impossible de changer. 11 souligna que 
Ie principe fondamentaI du projet ~tait qu'iJ ne fallait pas recourir to la guerre; 
mais on n'avait pas encore la force de fixer ce principe comme une r~gle sans excep
tion. Ll!on Bourgeois qui to 1a Haye avait I!t6 dans 1a Confl!rence de Paix l'avocat 
I!loquent de l'arbitrage et de la Cour internationale de Justice, pr6cisa que Ie projet 
obligeait les parties II essayer taus les moyens d'arriver II un accord amiable. -

Les Pays-Bas, 1a Suisse et les trois pays du Nord pro~rent tous 1a cr6ation 
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lI'une commission permanente de conciliation; on d6sirait au moins que la mEdiation 
de ciette commission ou d'une commission choisie par les parties soit toujours es
sayEe, avant que Ie Conseil fut saisi d'un diffErend. 

La Suisse motiva avec beaucoup d'instance la proposition d'employer rEguli~re
ment la m6diation des commissions de conciliation au lieu de recourir tout de suite 
au Conseil. Celui-ci, disait-on, Etait un corps politique, ~ occupE par les grandes 
questions politiques; iI serait toujours tentE de juger les diffErends politiquement; 
III Suisse pour sa pan Etait en outre d'avis que la conciliation Etait Ie plus souvent 
A prEfErer A I'arbitrage, celui-ci Jaissant facilement quelque amertume. 

Lord Robert Cecil rEpondit que Ja Commission avait pensE que I'arbitrage etait 
prEfErable dans les cas oil ce procEd6 6tait possible; lorsqu'un diffErend 6tait soumis 
au Conseil, celui-ci pouvait, avant de prendre_une dEcision, demander I'avis de.la 
Cour de Justice ou d'une commission spEciale; et dans les cas oil I' AssemblEe Etait 
saisie d'un diffErend, celle-ci pouvait suivre Ie meme procEdE; Ie projet n'emp6-
chait done nullement une procEdure de mEdiation avant la dEcision. La Commission 
avait pensE en outre que Ie Conseil qui repr6sentait les Etats les plus forts aurait 
une tr~ grande autoritE, tr~ utile pour obtenir que les parties respectassent les 
recommandations de conciliation. -

Sur I'organisation de la Cour de Justice Ie projet disait seulement - • I'article 
XIV - que Ie plan de cette cour serait arretE par Ie Conseil. 

Le Danemark, Etant cle I'avis qu'il fallait au moins IIxer tout de suite les principes 
fondamentaux de I'organisation de Ja Cour de Justice et de la Commission perma: 
nente de Conciliation, d6sirEe par les Etats neutres, avait dEpos6, dans ce but, un 
amendement ainsi con~: 

"Le Conseil exEcutif arr6tera Ie plan de cr6ation d'une Cour permanente de 
Justice internationale et d'une Commission permanente de Conciliation; ces plans 
seront soumis. I'approbation de I' AssemblEe des D616gu6s. -
- L'organisation de la Cour sera basee sur Ie principe de 1'6galit6 juridique des 

Etats. La Cour aura competence pour entendre et juger toute question susceptible 
d'elre arbitrEe par elle aux termes du pr6sent article." 

Le Danemark reconnut ainsi qu'i1 n'y aurait pas assez de temps pour 61aborer Ie 
plan de ces institutions et d'arriver • un accord sur ce point; on se borna • attirer 
• cet egard I'attention sur Ie projet d6taille, 61abor6 par les trois pays du Nord; 
mais, en meme temps, on insista sur la nEcessit6 d'inserer dans Ie Pacte meme Ie 
principe de t'egalit6 juridique des Etats pour prEciser de prime abord que la Cour 
ne devrait pas eire une institution politique oft les grandes Puissances avaient une 
position preponderante, et que I'organisation de ses deux organes si importants de
vrait en demier lieu eire arretEe par I' AssemblEe. 

La Norv~ge et la SuMe d6clarerent qu'. leur avis, iI vaudrait mieux IIxer dejl 
dans ie Pacte ['organisation des deux institutions, et iIB recommandllrent • !'atten
tion -bienveillante Ie projet des trois pays du Nord. Si I'on ne trouvait pas opportun, 
..,.,. disaient-ils, - d'ins6rer les dispositiOns sur ['election de la Cour dans Ie Pacte, 
ii- lallait au moins, comme Ie laisait I'amendement danois, 6tablir dans Ie Pacte 
que la composition de Ja Cour devait etre basEe sur Ie principe de ['6galit6 juridique 
des Etats. 
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La Suisse alia jusqu'l proposer des r~gles compl~tes de I'organisation de la Cour. 
Son amendement 6tait ainsi con~u: 

"II est cr66 une Cour permanente de Justice intemationale accessible en tout 
temps aux Parties contractantes. Elle est comp6tente, soit en vertu d'un accord entre 
les Parties, soit 1 la demande de l'une ou de I'autre des Parties, si celles-ci n'ont 
pu se mettre d'accord en temps utile sur Ie compromis pr6vu 1 I'article 52 de la 
Premi~re Convention de la Haye, du 12 octobre 1907. 

La Cour permanente de Justice intemationale est nomm6e par l'Assembl6e des 
D616gu6s pour une dur6e de neuf ans. Cbaque Etat propose au moins un et au plus 
quatre candidats dOment qualili6s, dispos6s II accepter les fonctions de juge et dont 
un au moins ne devra pas atre ressortissant du dit Etat. Cbaque Etat d6signe ensuite 
quinze personnes prises sur la liste ainsi compos6e. Les quinze candidats qui ont re
cueilli Ie plus grand nombre de voix sont 6lus. 

La Cour permanente de Justice intemationale est compos6e de cinq juges lors
qu'elle statue 1 I'ordinaire sur les diff6rends qui lui sont soumis. 
D~ qu'un diff6rend est pendant devant la Cour, cbaque Partie doit dans Ie d61ai 

de quatre semaines, r6cuser cinq juges. Si une Partie laisse 6couler ce d61ai sans 
proc6der II cette r6cusation, Ie sort d6signe les cinq juges qu'elle aurait dO r6cuser; 
on proc~de de la .mame mani~re lorsque les r6cusations des deux Parties ont port6 
sur moins de dix juges. 

Les juges qui sont ressortissants d'un Etat-Partie, ou l son service, ou qui sont 
6tablis sur son territoire, sont r6cus6s d'offlce. Dans Ie cas oil la Cour est compl!
tente, parce que les Parties n'ont pu s'entendre en temps utile sur la composition 
du Tribunal d'arbitrage, cbaque Partie 8 la facult6 de d6signer un membre quel
conque de la Cour dont la r6cusation par la Partie adverse est interdite. 

Les cinq juges non r6cus6s 6lisent parmi eux Ie pr6sident ... · 
Ce syst~me suisse aurait 6tabli, • cet 6gard, 1'6galit6 absolue entre tous les 

Etats membres. Les Pays-Bas app!ly~rent principalement la proposition suisse, subsi
diairement la proposition danoise; celle-ci fut soutenue en outre par Ie Chili et 
l'Espagne. 

Lord Robert Cecil objecta aux propositions tendant 1 formuler tout de stiite Ie 
plan de la Cour de Justice, que cela durerait trop longtemps; iI demanda combien 
de temps avaient dur6 les d6lib6rations de la Conf6rence de la Haye relatives l I. 
cr6ation de la Cour intemationale, dont on avait alors formuh! les r~g1es. L60n 
Bourgeois r6pondit que la Cour d'Arbitrage de la Haye avait 6t6 tr~ utile et ne 
devrait nullement etre supprim6; mais malbeureusement les gouvemements n'avaienl 
pas montr6 II cette institution J'int6rat que I'on aurait pu attendre. 
Apr~ une longue discussion Lord Robert Cecil promit que la Commission 6tudie

rait avec la plus grande bienveillance tous les amendeme~ta d6pos6s, en reconnais
sant la tr~ grande importance de cette question. 

Quant l I'article XV sur la conciliation du Conseil, ou en certains cas de I' Assem
bl6e, les Pays-Bas prop~rent de Ie remplacer par un article 6tablissant une c0m

mission permanente de conciliation. La Suisse qui avait accept6 J'id6e. que Je Con
seil ou J'Assembl6e pourrait essayer de concilier Jes parties, dans Jes cas oil Ja Com-
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mission de conciliation avait EchoulS, proposa que la recommandation du Conseil on 
de I'Assembl6e devait avoir force obligatoire, non seUlemeut quand l'unanimit6 6tait 
obtenue, mais dans tous les cas oil I'on obtiendrait l'agr6ment des trois quarts des 
membres du Conseil ou de l'Assembl6e repn!sentant au meme temps les trois quarts 
d~ populations de la Soci6t6. 

D y avait dans cet article une dilflSrence entre Ie texte fran~ et Ie texte anglais 
du projet. Le texte fran~ c1isait: .. Le Conseil ex6cutif pent, dans tous les CIS pr6-
vus au present article, porter Ie dilf6rend l I' Assembl6e des D611Sgu6s, l 1a requete 
de I'une ou I'autre des parties," tandis que d'apRs les tennes du texte anglais Ie 
Conseil 6tait obliglS d'appeler l I' AssembllSe, quand I'une ou I'autre des parties 
Ie demandait. A 1a question lequel des textes 6tait Ie texte authentique Lord Robert 
Cecil rlSpondit, que Ie texte anglais IStant Ie texte original, celui-ci IStait Ie texte 
authentique; ~u Bourgeois c1isait qu'. son avis Ie texte fran~ avait 1a meme 
autoritlS que Ie texte anglais; mais dans Ie cas sp6cial dont il IStait question, tout Ie 
monde 6tait d' accord que c'6tait Ie texte anglais qui exprimait la pens6e de 1a Com
mission. 

LBS SANCTIO NS. 

La question des sanctions donna, tout naturellement, lieu • une grande discussion. 
Lorsque les dernibres ann6es de la guerre on discuta I'organisation d'une Soci6t6 
des Nations, il y avait toujours deux tendances. Quelques-uns disaient: il faut abso
lument que la Soci6t6 dispose de forces mat6rielles lui pennettant d'imposer sa YO-

108t6. D'autres disaient: il sera trbs difllcile de donner une force matlSrielle • la 
Soci6t6; il ne sera pIS possible d'organiser une arm6e et une marine f6d6rale; on 
pourra, au plus, organiser dans les CIS oil les lois de la Soci6t6 seront viol6es de's 
forces militaires en r6nnissant des contingents de quelques Btats qui foumiront volon
tairement de tels contingents, et ces Btats r6gulibrement seront les grandes Puis
sances; les Btats secondaires ne disposeront pIS de forces militaires pouvant avoir 
une importance r6elle dans les cas oil I'nne des grandes Puissances s'611lvait contre 
les d6cisions de 1a Soci6t6; et pour les Btats secondaires il serait trop dangereux 
de prendre part dans des sanctions militaires contre un Etat puissant. On pourrait 
plus facilement employer des sanctions 6conomiques contre un Btat malfaiteur, mais 
eeci aussi pr6senterait de grandes diflleult6s et pourrait amener de grsves dangers 
pour les Btats secondaires. 11 valait done mieux ne pIS se Ber trop aux sanctions 
conune moyen de faire respecter les rbgles de 1a SocilSt6 dans les CIS oil l'autorit6 
morale de 1a Soci6t6 ne sufllrait pas. 

Cette dernibre opinion, si sceptique quant aux sanctions, surtout les sanctions 
mi1itaires, 6tait assez forte dans 1a plupart des Btats neutres. Dans 1a Commission 
de la ConflSrence par contre l'opinion prlSvaiait qu'il fallait cr6er tout un systbme de 
sanctions, et I'article XVI du projet fat r6dig6 conform6ment l cette conception. 11 
IStait ainsi ~u: • Au cas oil I'une des Parties contractantes romprait ou m6con
naltrait les engagements pris par elle l I'article XII, elle sera ipso lacto consid6rlSe 
comme ayant commis un aete de guerre contre tous les autres membres de 1a Soci6t6 ; 
ceux-ci s'engagent l 1a soumettre imm6diatement • Ia rupture de toutes relations 
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commerciales ou ftnanci~res, 11 la prohibition de tous rapports entre ses nationaux et 
ceux de l'Etat en rupture de Pacte, et 11 I'interdiction de toutes communications Hnan
ci~res, commerciales ou personnelles entre les nationaux de l'Etat en rupture de 
Pacte et les nationaux de tout autre Etat, membre ou non de la Soci6t6. 

En ce cas iI sera du devoir du Conseil ex6cutif d'indiquer par quels eflectils, mili
taires ou navals, les membres de la Soci6t6 devront respectivement contribuer aux 
forces arm6es qui seront employ6es pour prot6g6r les signataires du Pacte social. 
Les Hautes Parties contractantes conviennent en outre, de se preter I'une 11 I'autre 
un mutuel appui dans I'application des mesures ftnanci~res et 6conomiques 11 prendre 
en vertu du pr6sent article pour r6duire au minimum les pertes et inconv6nients 
qui en r6sulteront. Elles se preteront 6galement l'une 11 l'autre un mutuel appui dans 
la r6sistance 11 toutes mesures sp6ciales dirig6es contre l'une d'entre elles par l'Etat 
en rupture de Pacte. Enftn, elles accorderont passage par leur territoire aux forces 
de toutes les Hautes Parties contractantes dont la coop6ration prot~ge les signa
taires du Pacte social." 

Ces dispositions 6taient 6videmment inspir6es par la pens6e qu'i1 lallait en pre
mier lieu employer les sanctions 6conomiques, une pens6e bas6e sur les exp6riences 
de la guerre, Ie blocus ayant 6t6 un des moyens les plus importants des Alli6s; surtout 
les Anglais avaient une grande conftance dans ce moyen de coercition. Quant aux 
sanctions militaires, iI y avait une difl6rence entre Ie texte fran~ais et Ie texte anglais; 
dans Ie texte lran~ais 011 disait: .. iI sera du devoir du Conseil ex6cutil d'indiquer 
par quels effectifs" etc., tandis que Ie texte anglais disait seulement: "recommend 
what effective etc." 

Dans l'instruction que les repr6sentants du Danemark, juste avant la r6union 
11 I'Mtel Crillon, avaient re~ue du ministre des affaires 6trang~res celui-ci Ivait 
fortement insist6 11 ce sujet. Les obligations, disait-on, que les pays secondaires, et 
sp6cialement Ie Danemark, pouvaient accepter, devaient diff6rer beaucoup de celles 
des grandes Puissances. La participation aux' sanctions militaires pouvaient 6puiser 
beaucoup plus vite les ressources d'un petit pays et mettre en danger toute son exi
stence; dans les cas on un petit pays est Ie voisin d'une grande Puissance en rupture 
de Pacte, iI ne serait non plus dans l'int6ret de la Soci6t6 que Ie petit Etat prit part 
dans I'action militaire; cela entrainerait seulement I'occupation du pays. C'est pour
quoi on d6sirait obtenir que les membres de la Soci6t6, donnant les garanties n6ces
saires, aient Ie droit de d6clarer leur neutralit6 permanente avec la cons6quence 
qu'un Etat ayant d6clar6 sa lIeutralit6 permanente n'6tait pas tenu ni II prendre part 
aux sanctions militaires, ni II permettre Ie passage sur son territoire aux ;orces mili
taires de la Soci6t6. Et en' outre les Etats n'ayant pas fait une telle d6claration 
auraient la facult6 de d6cider eux-memes, Ie cas 6ch6ant, s'ils voulaient participer il 
une action militaire. 

Les quatre repr6sentants des partis politiques danoiS M.M. BramsnlES, Foss, 
Munch et Neergaard qui avant l'arriv6e de I'instruction du minist~re, av.ient discut6 
I. question avec Ie ministre de Danemark' II Paris M. Bemhoft, s'6taient arr6t6s 
11 des conclusions tout 11 fait sembJables, lis 6taient d'accord II d6sirer pour Jes 
Etats membres de I. Soci6t6 Ie droit de d6clarer leur neutraJit6 permanente; mais 
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Us dilf6raient sur la question si, Ie cas 6ch6ant, Ie J:)anemark devait se pr6valoir de 
co droit; les repr6sentants des partis mod6rl! et conservateur 6taient contre, les 
repr6sentants des partis radical et socialiste pour la d6claration de la neutralitl! 
permanente du Danemark. Dans an expos6 des r6sultats de leurs d6lib6rations, iIs 
fonnulaient les motifs de la proposition danoise relative l la lacult6 de d6clarer la 
neutralit6 permanente dans les termes suivants: 

.. Nous ne nous sommes pas ralli6s l cette id6e dans Ie but d'6viter notre part 
des charges communes; tous les Etats devront naturellement supporter leur part 
des Irais r6sultant de l'activit6 de la Ligue dans un cas d6terminll. Mais nous esti
mons qu'U est parlaitement compatible avec ce principe que les Etats secondaires 
ne soient pas tous oblig6s de participer directement et aQtivement aux mesures 
coercitives vis-.vis des Etats qui rompraient leurs engagements.',' 

Conlormllment l cette conception les repr6sentants du Danemark l l'h6tel Crillon 
d6posllrent I'amendement suivant l I'article XVI: 

.. Apr~ l'a1in6a 1 ajouter: 
Les Etats dont ,on d6sirera la coop6ration aux mesures militaires ou 6conomiques 

seront convoqu6s aux d6lib6rations au sujet de cette coop6ration el' prendront part 
l la d6cision qui interviendra l cet 6gard. 

En d6signant les Etats devant participer l des mesures militaires ou 6conomiques, 
U sera tenu compte des dil6cult6s sp6ciales qu'une participation l ces mesures pour
raient occasionner l des Etats dont la situation in casu, en raison d~ leurs conditions 
g60g:-aphiques et militaires, serait plus dangereuse que celie d'autres Etats. 

"Les d6penses occasionn6es par l'ex6cution des mesures d6cr6t6es par la Ligue des 
Nations seront r6parties proportionnellement parmi tous ses membres. 
, Lea Etats qui par leur histoire et leur politique de paix, , olfrent des garanties 
durables d'impartialit6, auront la lacult6 de d6clarer leur neutralitl! permanente. II 
s'en suivra que leur territoire sera inviolable et restera en dehors des op6rations 
militaires tant en cas de guerres auxquelles participeraient des Etats ne laisant pas 
partie de la Ligue des Nations, qu'au cas oh des mesures d'ordre militaire devraient 
etre prises par la Ligue elle-meme pour assurer Ie respect du Droit au Ie maintien 
de I. Paix. Au cas oh la r6solution d'employer des mesures de co6rcition n'aurait 
pas 6t6 prise par I' Assembl60 des D616gu6s l l'unanimit6, les Etats qui n'ont pas 
votl! pour I'emploi de ces mesures ne pourront pas etre oblig6s de prendre part • 
des mesures de coercition militaire." 

L. Suisse s'6tait adress6, d6j. avant la publication du projet, aux puissances de 
I. conl6rence dans un m6moire du 8 16vrier 1919, demandant pour la Suisse la 
lacultl! de maintenir sa neutra\it6 permanente meme comme membre de'la Soci6tl! 
projet6e. "La neutralit6 de I. Suisse" lut-U dit "a un caract~re propre qui la distingue 
de toutes les autres. Elle est une des conditions essentielles de la paix int6rieure, 
de I'union et, par suite, de l'ind6pendance d'une nation lorm6o d'616ments divergents 
par I. langue et par la culture." "Et I'on peut af6rmer qu'en maintenant sa neutralitl! 
la Suisse rendra l la Ligue un service plus grand qu'en pretant son concours acti! 
l des sanctions militaires, meme au cas oh iI s'agirait de ses voisins. Elle continuera 
• assurer, par ses propres lorces, la garde de la lorteresse centrale de l'Europe et 
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l offrir un asile sOr l la Croix-Rouge intemationale et aux autres services qui pour
raient y etre rattach6s. - C'est la neutralite qui a permis de maintenir pendant des 
si~c1es Ie lien unissant des peuples de races, de langues et de confessions differentes. 
C'est par (,observation scrupuleuse de ce principe que les Cantons suisses ont pu 
developper entre eux un esprit de comprehension bas6 sur Ie respect mutuel de 
leurs personnalit6s." 

La demande de la Suisse avait et6 r~ue avec une grande bienveillance par lea 
A11i6s, mais i1 y avait des doutes au sujet de la possibilit6 d'adopter la neutralit6 
suisse aux r~g1es du pacte. L'adoption de I'amendement danois aurait donne l la 
neutralit6 de la Suisse une b.ase dans les dispositions du Pacte, tout en donn ant l 
d'autres pays Ie meme droit de d6clarer leur neutralit6 permanente. 

La Norv~ge et la Su~de expo~rent leurs points de vue relatifs aux sanctions 
sans poser des amendements formul6s. La Norv~ge d6clara qu'un acte international 
special devait etablir Ie moment oil un membre de la Societ6 avait rompu ses engage
ments et indiquer les mesures coercitives, que les moyens militaires ne devraient 
pas etre employ6s avant qu'i1 lut demontre que les autres mesures ne meneraient 
pas au but, que les petits Etats ne devraient pas etre tenus de prendre part aux 
sanctions militaires vis-l-vis des Etata non-membres de la Societe, et enfln que 
les petits EtalS devraient pouvoir organiser leurs armees essentieUement en vue 
de leur propre defense. 

La Su~de appuya la proposition danoise, que les EtalS dont on d6sirerait la coop6-
ration aux mesures militaires et 6conomiques seraient convoqu6s aux deliberations 
et aux d6cisions y relatives; tout en reconnaissant I. necessit6 des sanctions la del6-
gation suedoise doutait de I'opportunite d'employer imm6diatement la mesure 6cono
mique la plusrigoureuse contre un Etat en rupture de Pacte; une teUe mesure 6tait 
de nature l porter un grave prejudice meme au pays qui la d6cretait; i1 serait d6si
rable que I'on pOt 6tablir des mesures 6conomiques diff6rentes qui ne seraient ap
pliqu6es qu'l tour de rale et d'apr~ leur rigueur croissante; quant aux obligations 
militaires, on d6sirait la fixation du maximum d'efforts militaires qu'un Etat devait 
donner comme participant l une action commune de la Soci6t6;. enfln la d61egation 
suedoise fit des r6serves relativeS l la port6e des dispositions sur I'interruption de 
toutes communications flnanci~res etc. entre les nationaux de (,Etat en rupture de 
Pacte et les nationaux de tout autre Etat, membre ou non de I. Societe. 

Les Pays-Bas prop~rent d'ins6rer dans Ie Pacte que l'Assembl6e devait faire une 
loi sur la preparation de I'action coUective tant 6conomique que militaire et que I. 
commission permanente de, conciliation, propos6e par un amen dement hoUandais, 
devait etablir l Ia requete d'lDle des Hautes Parties contractantes. si, par qui et l 
quel moment ('engagement pis en vertu de (,article XII aurait 6t6 rompu ou m6-
connu. 

Les amendements ainsi dep0s6s donn~rent l Lord Robert Cecil I'occasion de 
preciser la pens6e de la commission d'une mani~re Ir~ satisfaisante pour les auteurs 
des propositions. 

Aux representants de la Norv~ge i1 dit qu'il 6tait tout l fait d'accord quanti leur 
d6sir que les petits EtalS devaient pouvoir organiser leurs forces militaires essenrieUe-
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ment en we de leur propre d6fense; Ie but de- II Soci6t6 serait de r6duire les arme. 
ments II un minimum; elle ne pourrait pas penser II' inciter aucun Etat II Ivoir des. 
forces militaires plus grandes qu'i1 ne les jugeait lui-meme n6cessaires. Le principe de 
II premi~re proposition danoise relative II la convocation des Etats dont on d6sirait 
1& 'coop6ration 6tait d6jll contenu dans Ie projet, dit-i1, I'article trois disposant, que 
les Etats dont les int6r6ts se trouveraient directement affect6s seraient invit6s II 
Ia s6ance du conseil; si un Etat d6clarait qu'i1 ne voulait pas prendre part II une action 
militaire, Ia Soci6t6 n'aurait pas Ie droit d'exiger sa participation; il en 6tait autrement 
pour les sanctions 6conomiques et I'obligation de donner Iibre passage aux forces 
militaires de Ia Soci6t6; III iI y Ivait ane obligation absolue. II demanda aux repr6-
sentants danois s'i1s d6siraient maintenir la Iibert6 des Etats sur tous les trois 
points: les sanctions 6conomiques, les sanctions militaires et Ie. droit de passage. 
Ayant ~u la r6ponse qu'on acceptait comme oDligatoires les sanctions 6conomiques, 
mais que I'on d6sirait maintenir la Iibert6 sur les deux autres points, iI d6clara 
qu'alors la diflicu1t6 se bornsit au droit de passage, la Commission ayant accept6 d6jll 
Ie droit absolu des EtalS de d6cider eux-memes quant II leur participation aux 
sanctions mOitaires. La d616gation danoise exprima sa satisfaction de cet inter
pr6tation de I'article IU et des obligations de prendre part aux sanctions militaires 
mais ajouta Ie voeu que la Commission voulOt bien pr6ciser II conception de Lord 
Robert Cecil dans Ie texte meme du Pacte. 

La proposition sur Ia neutralit6 permanente provoqua quelques remarques de 
M. L60n Bourgeois; iI dit qu'i1 lallut 6tudier avec grand soin l'id6e "de nos amis 
danois et suisses" de concilier Ia neutralit6 permanente de quelques Etats avec 
les principes de la Soci6t6; quant II lui , iI y voyait une contradiction; la participation 
.ux sanctions 6conomiques, aecept6e en principe par Ie Danemark et la Suisse, 
involvait II son avis I'abandon de la neutralit6. 

La d616gation danoise reconnut que la participation aUX sanctions 6conomiques 
Iimitait la neutralit6; mais on soutint Ia conception que celie participation n'6tait pas 
incompatible avec Ie maintien de la neutralit6 militaire;' pendant la guerre les Etats 
neutres en Europe avaient 6t6 oblig6s pratiquement de participer au blocus sans 
etre entrain6s dans la guerre; Ie droit de mlintenir une neutralit6 Iimit6e, permet
tant de rester en dehors des actions militaires et de maintenir l'inviolabilit6 du 
territoire, n'6tait pas contraire aux principes de la Soci6t6; ce n'6tait pas la pens6e 
que de tels Etats neutres II titre permanent refusent de prendre leur part des 
obligations des membres de la Soci6t6; les !rais des actions militaires devraient 
etre r6partis II tous les membres; dans chaque Etat tous les citoyens avaient Ie 
devoir de participer aux !rais de la police, mais Us n' 6taient pas tous des gen
darmes; iI pourrait en etre de ml!me pour les Etats citoyens de la .Soci6t6 inter
nationale; I'exercice des sanctions militaires incombait naturellement aux grandes 
Puissances, qui, elles seules, aVaient des forces militaires d'une importance r6elle. 
On ajouta que I'lslande dont Ie ministre de Danemark II Paris 6tait Ie repr6sentant 
venait de proclamer sa neutralit6 permanente et d6sirait Ia maintenir, meme si 
elle devenait membre de la Soci6t6. 11 lut encore pr6cis6, que Ie Danemark n'avait 
pas jusqu'ici pris de d6cision quant II II proclamation de la neutralit6 permanente, 

u 
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mais on d6sirait maintenir pour Ie Danemark et pour les autres pays la lacult6 de 
laire une telle d6claration. 

La Suisse soutenait I'opinion que la participation aux sanctions 6conomiques 6tait 
compatible avec la neutralit6; la neutraJit6 de la Suisse, proclam6e en 1815, avait 
6t6 seulement une neutralit6 militaire, excluant Ie passage du territoire et la partici. 
pation aux guerres, mais n'emp6chant pas des mesures 6conomiques vis-l·vis d'autres 
pays. -

L'article XVII du projet disait qu'en cas de dilf6rend entre un Etat membre et 
un Etat non membre, ou entre Etats qui n'6taient pas membres, ces Etats devraient 
etre invit6s 11 accepter les obligations des membres de la Societe aux ftns du 
Iitige. Si les Etats ainsi invit6s relusaient d'accepter les obligations, Ie Conseil 
pouvait prendre toute action et faire toute recommandation de nature 11 prevenir 
les hostilit6s et l assurer Ie reglement." Le Chili proposa de supprimer cette derni~re 
disposition en all6guant qu'i1 etait douteux, si cette r~gle 6tait compatible avec Ie 
droit des gens, et qu'elle etait encore superftue, la Societe ayant une telle lorce 
et un tel prestige, qu'elle n'aurait pas besoin d'avoir recours II des mesures de con· 
trainte contre les Etats non associ6s. Lord Robert Cecil repondit qu'un Etat qui 
resterait en dehors de la Societe pour ne pas prendre part II I'oeuvre de la paix ne 
pourrait demander une tr~ grande sympathie, et M. Venizelos ajouta qu'il ne 
faudrait pas trop insister sur Ie droit des gens existant jusqu'ici; l'Etat qui dans 
Ie cas mentionne dans I'article ne voudrait pas accepter les r~gles de la Societe serait 
certainement un Etat mallaiteur. 

LES MANDATS, LES CONDITIONS DES OUVRIERS,:LES 

BUREAUX INTERNATIONAUX £TC. 

L'article XVIII donnait 11 1a Societe Ie droit de controler Ie commerce des armes 
et munitions avec 1es pays OU ce controle etait .. une n6cessite d'inter!t commun". 
L'Espagne proposait d'ajouter ici: 

·Sur 1a demande de 1a Puissance interess6e, les autres Parties Contractantes 
s'engagent II 6dicter 1a prohibition de tout commerce, II transit inclus, d'armell et de 
materiel de guerre avec les Colonies et Protectorats." Le but de cette proposition 
ltait evidemment de rendre plus difficiles les revoltes dans les colonies. 

La Suisse proposa d'ins6rer apr~ I'article XVIII un nouvel article ainsi con~u: 
·Sous r6serve des dispositions du pr6sent Paete, Is souverainete des Etats membres 

reste intacte, et la Societe ne s'occupera pas des alfaires interieures des Etats." 
La tendance de cette proposition etait Is meme que celie des amendements hoi. 

landais et suisse 11 I'article II; on d6sirait pr6ciser autant que possible les Iimites 
de 1& competence de la Societe. Lord Robert Cecil reconnut qu'i1 serait utile de 
pr6ciser 1& competence de la Societe, mais iI insista Sur la n6cessit6 de limiter .ossi 
en quelque mesure la souverainete des Etats membres. 

L'article XIX sur les mandats ne donna lieu ni 11 des amendements ni • aucune 
discussion; les d6legu6s des Etats neutres etaient evidemment de I'avis que celie 
question etait en premier lieu une question pour les grandes Puissances. 
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A I'occasion des articles XX et XXI sur les conditions des ouvriers, la Iibert~ 
du transit et 1'6qllitable traitement du commerce, Lord Robert Cecil expliqua que ces 
articles, ainsi que I'article XVIII, devaient foumir 1a base d'nne s6rie de conven
tions, qu'iI espnt seraient adopt~ par tous les membres de la Soci~t~; on avait 
voUJu donner • la Soci~t~ une sphere d'activit~ continuelle d'un carac~re inter
national. 

Les articles XXII sur 1a Soci~t~ et les bureaux internationaux, XXIII sur la publi
cation des trait~ et XXIV sur 1a revision ~ventuelle des trait& devenus inappli
cables etc. ne provoqum-ent Ili amendements, ni remarques. 

Par I'article XXV les Etats contractantes s'engag~rent /I ne pas conclure OIl main
tenir des obligations incompatibles avec les termes du Pacte. Le representant des 
Pays-Bas demanda si toute alliance entre Etats membres de la Soci~t~ ~tait d6fendue 
par cet article. Lord Robert Cecil repondit i cette question qu'. son avis iI y 
avait une diff6rence entre les alliances offensives et les alliances d6fensives. Toute 
alliance offensive serait incompatible avec Ie Pacte, mais iI pouvait s'imaginer des 
.alliances d6fensiv!'S qI1i ne seraient pas n6cessairement contraires au Pacte. Le 
Conseil OIl l' Assembl6e devrait d6cider, si nne alliance soi-disant d6fensive 1'6tait 
r6ellement, ou si elle cachsit une intention opp0s6e /I I'esprit du Pacte. 

CHANGEMENTS DU PACTE. 

L'wcle XXVI sur les changements luturs du Pacte lut beaucoup discut6. 11 6tait 
aiDsi co~u: 

.. Les amendements au pr&ent Pacte entteront en vigueur apres ratification par 
les EtalS dont les Repr6sentants composent Ie Conseil ex6cutif et par les trois quarts 
des Etats de ceux dont les Representants composent I' Assembl6e des D616gu&." 

La Norv~e d6clara que eette r6g1e 6tait trop rigoureuse; nne majorit6 des trois 
quarts des voix devrait sulflre pour Ie Conseil aussi bien que pour I' Assembl6e. 

La SI1isse avait formul6 deux variantes que I'on pria la Commission d'6tudier. 
La premi~re 6tait ceUeM:i: "La revision du Pacte ne peut porter sur ses 616menlS 
essentiels, ni cr6er, modifier OIl abolir des droilS sp6ciaux ou des obligations parti
cu\i~res /I 1'6gard de certains EtalS ou groupes d'EtalS. Les dispositions relatives /I 
ces mati~res ne peuvent eire modifl6es que du Iibre consentement des int6ress&." 
La deuxiflme I!tait ainsi formul6e: .. En cas de revision du Pacte portant sur des 
6I6menlS essentiels en crl!ant, modiflant ou abolissant des droits sp6ciaux ou des 
obligations particuliflres • l'l!gard de certains Etats ou groupes d'Etats, les Etats non 
consentanlS pourront d6noncer Ie Pacte." 

En tout cas on proposa d'ajouter: "Les contestations relatives /I I'application de 
l'alin6a qlli pr6cMe seront jug6es par la Cour permanenle de Justice internationale 
statuant en s6ance pI6ni~re." 

Les Pays-Bas I!taient de I'avis que Ie Pacte devrait donner aux Etats membres la 
facultl! de se retirer de la Soci6t6 et on d6posa dans ce but I'amendement suivant: 

"Le pr&ent Pacte pourra eire dl!noncl!, et la d~nonciation produira ses effets un 
an apr~ la notification au Secr6tariat g6n~ral." 

,2" 
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Le Chili appuya la conception que les Etats membres devraient IvOir II /acult6 
de se retirer dans des conditions 6x6es par Ie Pacte. 

Lord Robert Cecil reconnut qu'iI y avait de bonnes raisons pour Ie voeu de I. 
Norv~ge, mais iI craignait que la r~gle propos6e ne cr6At des difllcult6s dans quel
ques pays, oill'opinion publique 6tait d6jl en garde vis-l-vis de la Soci6t6, parce que 
I'on pensait que Ie Pacte limitait trop la souverainet6 des membres; iI avait peur 
des amendements qui pourraient rendre la Soci6t6 plus par/aite sur Ie papier, mais 
moins effective en pratique. 

FIN DE LA DISCUSSION. 

Apr~ la discussion quelques-uns des repr6sentants des Etats sud-am6ricains d6-
clar~rent que leurs gouvernements acceptaient en principe Ie Pacte prop0s6, mais 
n'ayant pas eu encore Ie temps de recevoir les instructions de leurs gouvernements 
sur les dispositions du projet, ils n'avaient pu prendre une part active dans la dis
cussion. 

Lord Robert Cecil remercia au nom de la Commission les Etats neutres, non seule
ment de leurs conseils donn6s l cette s6ance, mais aussi du travail, qu'ils Ivaient 
vou6 pendant la guerre l la pr6paration d'une organisation internationale, garan
tissant la paix; les diff6rents projets formul6s par les commissions d'6tude dans 
les pays neutres avaient 616 tr~ uliles pour la Commission de la Conf6rence. Les 
Puissances alli6es et associ6es d6siraient vivement que tous les Etats repr6senl6s l 
cette r6union adh~rent l la Soci6t6 aussitat que celle-ci serait /ond6e. La Conf6-
rence d6sirait que la Soci616 des Nations, r6alisant un tr~ grand progr~ dans les 
relations internationales, puisse commencer Ie plus vite son travail bienfaiteur. La 
Commission entamerait aussitat 1'6tude des propositions faites par lee neutres, et 
iI prendrait soin que ceux-ci soient renseign6s sur Ie r6sultat des d6lib6rations de 
la Commission. 

RESULTAT DES POURPARLERS AVEC LES ETAT'S 

NEUTRES. 

C'est Ie 21 mars qu'eut lieu la derni~re s6ance entre les repr6sentants des Etats 
neutres et la Sous-Commission. Le 22 la Commission reprit ses travaux qui dur~renl 
cette lois jusqu'au 28 avril. Le texte fut enti~rement "revis6 dans Ie bUI d'obte
nir une plus grande pr6cision, el Ie fond marne futchang6 su~ quelques points; iI 
lallait tenir compte de I'opposition que WILSON avait rencontr6 dans son pays, et on 
d6sirait aussi suivre autant que possible les suggestions des Etats neutres. Le sr
st~me du Pacte resta intacte, mais on adopta d'importants amendements. 

Le 29 avril, sur I'invitation de Lord Robert Cecil el P. Hymans, des repr6sentants 
des Etats qui avaient 6t6 repr6sent6s" les 20 et 21 mars se r6unirenl pour etre ren
seign6s sur Ie r6sultat des d6lib6rations de la Commission. 

La Commission souligna, qu'elle avail 616 anim6e du d6sir de laire lUX Elats 
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neutres toutes les concessions compatibles avec lea pFincipes fondamentaux du Pacte, 
et elle donna un exp0s6 de ces concessions. 

Les ngles quant ill I'admission de nouveaux membres lurent r6unies maintenant 
dans l'artic1e II et r6dig6es de facon ill donner satisfaction aux propositions suisses. 
Conform6ment aux voeux exprim6s par Ie Chili et les Pays-Bas on ajouta ill I'article II 
un alin6a, llxant Ie droit des Etats menibres de se retirer de la Soci6t6. II fut ainsi 
con~ "Tout Membre de la Soci6t6 peut, apr~ un pr6avis de deux ans, se retirer 
de la Soci6t6, ill la condition d'avoir rempli ill ce moment toutes ses obligations inter
nationales y compris celles du pr6sent Paete". 

On n'accepta pas la proposition norv6gienne de permettre ill chaque Etat d'avoir 
jusqu'iII 5 d616gu6s iIIl'Assembl6e, parce que I'on craignait qu'U n'y eut de plus gran
des difllcult6s pour les travaux d'une assembl6e si nombreuse. Cette crainte I 6t6 
d6mentie par l'exp6rience; les Etats ont envoy6 ill Gen~ve, non seulement les trois 
d616gu6s permis par Ie Pacte, mais aussi des suppl6ants et des d616gu6s techniques, 
et ceox-c:i ont pris part aux travaux de I' Assembl6e tout aussi bien que les d616gu6S; 
pratiquement on peut dire que chaque Etat a eu 6-8 repr6sentants; et cela n'a 
nullement entrav6 les travaox de I' Assembl6e. 

La publici16. des d6lib6rations de I' Assembl6e fut accept6 en principe, mais Ia 
Commission 6tait d'avis qu'iI n'6tait pas n6cessaire d'insllrer une r~g1e sur la publi
dt6 dans Ie pacte ; on preferait laisser ill ce sujet la r6solution ill I' Assembl6e elle-meme. 

La proposition chilienne que les quatres membres du Conseil, choisis par l'As
sembl6e, devaient etre 61us seulement par les Btats n'6tant pas membres permanents 
du Conseil lut repouss6e; on donna Ie renseignement que deux grandes Puissances 
.avaient 6tll pour la proposition, mais que les Puissances secondaires repr6sent6es 
ill la Commission s'y IItai.nt oppos6es par crainte de favoriser la crllation de deux 
groupes en conllits: les grandes et les petites Puissances. 

La composition du Conseil resta en somme comme dans Ie projet; on refusa d'aug
menter Ie nombre et de changer la proportion entre Ie nombre des membres perma
nents et des membres 61us, mais, conformllment aux d6clarations de M. Venizelos, 
on promit d'ins6rer une r~g1e disant que Ie Conseil pourrait avec I'approbation de 
I' Assembl6e, votant ill la majoritll, d6signer d'autres membres permanents, pourvu 
que I'on prit Egard dans ces cas ill une juste repr6sentation proportionelle des petits 
Etats. Dans Ia rEdaction d611nitive, la r~gle devint plus souple. "Avec I'approbation." 
fut-il dit, "de la majorit6 de l'Assembl6e, Ie Conseil peut d6signer d'autres membres 
de la Soci6t6 dont la repr6sentation sera d6sormais permanente au Conseil. II peut 
avec II meme approbation augmenter Ie nombre des membres de la Socillt6 qui 
seront choisis par I' Assembl6e pour etre repr6sent6s au Conseil." 

La proportion du Pacte entre les membres permanents et 108 membres IIlus n'a 
jamais 616 r6a\is6e; les Etats-Unis restant en dehors de la SociEtll, les grandes Puis
sances n'ont jamais eu la majorit6 ill laqueUe eUes attachaient au temps de la Conf6-
rence une si grande importance; III proportion a 6t6 de quatre contre quatre; et encore 
en 1922, Ie Conseil a propos6 ot l'Assembl6e a approuv6 une augmentation de jusqu'. 
6 des membres non-permanents. Mais il est possible que Ie principe du Pacte soit 
r6alis6, quand 108 Etats-Unis, l'AUemagne et la Russie seront membres de Is SociEtll. 
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Les raisons pour une proportion donnant la majorit6 aux grandes Puissances seront 
l ce temps plus fortes, parce qu'alors les grandes Puissances repr6senteront une 
partie beaucoup plus grande de la population totale des Etats membres de la Soci6t6. 

La modification la plus importante peut·etre, 6tait la nouveUe r~gle relative a 
I'invitation des Etats interess6s aux deliberations du Conseil. ·Cette r~gle fut ainsi 
con~ue: "Tout membre de la Societ6 qui n'est pas repr6sent6 au Conseil est invit6 /I 
y envoyer si6ger un Repr6sentant lorsqu'une question qui I'interesse particuli~re
ment est portee devant Ie Conseil." 

La Commission d6clara express6ment que I'on esp6rait par ce changement 6carter 
les craintes qu'avaient exprim6 les Etats neutres a 1'6gard des obligations contenues 
II I'article XVI. En employant Ie mot "si6ger" on a pr6cis6 que les Etats invit6s pren
dront part aux d6liberations et aux d6cisions du Conseil avec les memes droits que 
les autres membres, c'est II dire qu'i1s voteront aussi bien que ceux-ci. En meme 
temps on d6cida dans Ie nouvel article V que ·sauf dispositions express6ment con
traires du pr6sent Pacte ou des clauses du pr6sent Trait6, les d6cisions de l'Assem
bl6e ou du Conseil sont prises 11 l'unanimit6 des membres r6pr6sent6s ala r6union". 
Cela avait probablement toujours 6t6 la pens6e des auteurs du projet, mais dans Ie 
projet on n'avait exprim6 cette pens6e qu'indirectement, en disant que les questions 
de la proc6dure de l'Assembl6e et du Conseil seraient d6cid6es /I la majorit6, et 
les repr6sentants des Etats neutres, au temps des seances III'Mtel Crillon, n'6taient 
pas tout II fait fix6s quant II I'intention de. la Commission a cet 6gard. La proclama
tion expresse de la n6cessit6 de l'unanamit6 dans toutes les r6s0lutions impor
tantes souligna fortement la souverainet6 des Etats membres et pr6cisa Ie caract~re 
de la Societ6 des Nations comme 6tant plutot celui d'une association, d'une Iigue, 
que d'une "soci6t6". EUe eut avec la nouveUe disposition sur I'invitation des Etats 
int6ress6s la cons6quence que les Etats membres restaient compl~tement Iibres quant 
II la participation aux sanctions mUitaires; plus tard Ie Pacte a 6te interpr6t6 par 
l' Assembl6e de teUe mani~re que les Etats sont juridiquement Jibres, aussi quant 
au droit de passage; mais l' obligation morale de permettre Ie passage sera tr~ sou
vent plus grande que I'obligation morale de prendre part a une action mUitaire. 
Quant aux sanctions 6conomiques, la situation est une autre; I'article XVI d'it, que 
la rupture des relations 6conomiques doit avoir lieu eo ipso., quand il y • rupture de 
Pacte; les Etats ont la faeulte de d6cider eux-mi!mes s'i1 y a rupture de Pacte, mais 
si la violation des r~gles de Ia Soci6t6 est 6vidente, il sera difficile pour aucun Etat 
de refuser II prendre part aux sanctions 6conomiques. 

La Commission adopta la proposition danoise que Ie secr6taire g6n6ral serait nom
m6 par Ie. Conseil avec I'approbation de l'Assembl6e; seulement la premi~re fois 
Ie secr6taire gen6ral fut nomm6 par la Conf6rence pour permettre que I'on pOt c0m

mencer immediatement I'organisation de Ia Societe. Quant au d6sir espagnol de
mandant que Ie personnel du secretariat fOt d'un caract~re international, Ia Commis
sion d6clara, que ce caract~re international etant une simple cons6quence de Is 
nature de la Societ6, iI n'6tait pas n6cessaire que Ie Pacte contienne des dispositions 
sp6ciales a ce sujet. 

Les modifications de I'article VIII, contenant les dispositions sur Is reduction des 
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armemenlS, lurent surtout d'un caract~re ~dactionnel; n6anmoins la Commission 
aHira I'attention sur Ie fait, que I'on avait pr6cis6 dans les nouveaux termes, que 
Ie Conseil aurait seulement Ie droit de recommander II la d6cision des EtalS mem
bres les plans de la reduction des armemenlS. 

, Les amendemenlS fran~ais sur la p~paration de I'action militaire et Ie contrOle des 
armemenlS rencontr~rent une opposition irr6ductible de Ja part de la Grande Sr&
tagne et ne furent pas adopt6s; iI s'ensuil que la proposition danoise II I'article IX ne 
lui pas accept6e non plus. 

Quant II article X on r6pondit au Chili, que la Soci6t6 pourrait seulement garantir 
les obligations internationaies d'une importance r6elle pour la paix, et non pas tous 
les trait6s de commerce etc. 

La cr6ation d'une Commission permanente de Conciliation rE!command6e par un 
si grand nombre d'EtalS neutres lut rejet6e 1i6anmoins, parce que Ie Conseil avait 
d6jll la lacult6, Ie cas 6ch6ant, de c~er de telles ~mmissions, et parce qu'i1 serait 
n6cessaire dans beaucoup de cas de cr6er des commissions d'6tude qui auraient la 

, m6me valeur qU'1!De commission de conciliation, et enlln parce qu' aucune institution 
ne jouirait dans les cas dilllciles d'une' aussi grande autorit6 que Ie Conseil, repr6-
senlant toujours les EtalS les plus puissants du monde. 

La Commission d6clara qu'elle avait 6tudi6 avec une tr~ grande sympathie les 
propositions tendant II donner une plus grande importance II 1'616ment juridique et 
II diminuer I'illlluence politique dans la solution des collllilS possibles. Mais avant 
la discussion avec les EtalS neutres, on avait d6jl repouss6 I'arbitrage obligatoire, 
ei on ne pouvait pas changer cette r6solution. N6anmoins on avait fait d'importantes 
concessions II ceux qui 6taient sp6cialement int6ress6s II I'organisation juridique de 
la Soci6t6. On allail donner sinsi dans I'article XIII sur I'arbitrage une d611nition 
du terme ·un dill6rend susceptible, II leur commune estimation, de solution arbi
trale". Cette d611nition lUi ainsi con~ue: .. Parmi ceux qui sonl g6n6ralement suscep
tibles de solution arbitrale, on d6clare tels les dill6rends relatils II l'interpr6tation 
d'un trait6, II tout point de droit international, II la r6aJit6 de lout lait qui s'i1 6tait 
<ltabli, constituerait la rupture d'un engagement international, ou II 1'6tendue ou 
II la J:lature de la r6paration due pour une telle rupture." 

Dans I'article XIV la Commission ins6ra la disposition, que la Cour permanente 
de Justice donnerait .. des avis consultatils sur tout dill6rend ou tout point, doni la 
saisira Ie Conseil ou I' AssembI6e". On esp6rait que cette disposition aurait I'ellet, 
que I'on aurait r6guli~rement recours II la solution juridique dans les conllits inter· 
natlonaux. La Commission maintint la conception qu'i1 serait trop long d'61aborer II 
la Conl6rence Ie r~glement de la Cour de Justice internationale; mais on 6tait tout 
II lait d'accord qu'il lallait organiser Ja Criur de Justice aussi tOt que possible apr~ 
la ratillcation du Pacte; on exprima J'espoir que J'assurance de cette intention rassu
rerait les EtalS neutres qui prenaient un si grand int6r6t dans cette question. 

Alln de donner une plus grande ellectivit6 II' la m6diation de la Soci6t6 dans les 
~onllilS graves, la Commission avait chang6 les dispositions de I'article XV sur les 
r6s0lutions de I' Assembl6e dans les conllits soumis II sa m6diation; iI devait sulllre 
de r6unir l'unanimit6 des EtalS repr6sent6s au Conseil et la majorit6 des autres 
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Etats pour donner Ii une r6solution de l'Assemblu Ie m!me eltet que celui d'un 
rapport du Conseil adopt6 Ii l'unanimit6. La Commission 6tait d'avis que ce change
ment diminuerait Ie danger de guerre. 

La Commission avait ajout6 une disposition ainsi conQue: 
"5i I'une des Parties pr6tend et si Ie Conseil reconnait que Ie dilt6rend porte 

sur une question que Ie droit international laisse Ii la comp6tence exclusive de cette 
Partie, Ie Conseil Ie constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune 
solution." 

On consid6ra cette disposition comme une garantie pour la souverainet6 des Etats 
membres. 

Dans I'~rticle XVI la Commission avait donn6 Ii la disposition relative aux sanctions 
militaires la forme suivante: "Le Conseil Ii Ie devoir de recommander a/U divers 
Gouvernements inUressis les eltectifs militaires etc." 

En ajoutant les mots souJign6s on pr6cisa, conform6ment au d6sir des Pays-Bas, 
que Ie Conseil aurait seulement Ie droit de faire des propositions aux divers gouveme
ments, laissant Ii ceux-ci de prendre la d6cision qu'ils jugeaient compatible avec I'in
t6ret de leur pays. 

Pour faciliter des amendements au Pacte, la Commission avait chang6 I'article 
XXVI, exigeant pour les amendements la ratification par tous les Etats repr6sent6s 
au Conseil et par les trois quarts des Et8ts de ceux dont les repr6sentants com
posent I' Assemblu: on remplaca ici "Ies trois quarts" par "Ia majorit6". 

Plus tard on a beaucoup discut6 si cette disposition a trait seulement Ii /a rati{lcation 
des d6cisions de I' Assemblu, celles-ci devant etre vot6es Ii l'unanimit6, of! 8i la 
majorit6 suffit aussi au vote de I' Assembl6e dans les questions d'amendements au 
Pacte. Cette derni~re opinion a 6t6 sans doute celie de la Commission. Dans Ie 
compte-rendu sux Etats neutres elle disait express6ment que conform6ment Ii ce 
changement, Ie Pacte pourrait etre amend6 ·par Ie vote unanime du Conseil ex6cutif, 
support6 par une majorit6 de l'Assembl6e des d616gu6s." 
Apr~ avoir expos6 Ie r6sultat des d6lib6rations de la Commission, Lord Robert 

Cecil ajouta, que la Conf6rence avait I'intention d'inviter les Etats neutres • adh6rer 
li la Soci6t6 d~ Ie commencement: mais on ne voulait pas risquer un ref us:' c'est 
pourquoi I'on n'inviterait que les Etats qui avaient fait savoir qu'ils 6taient disp0s6s 
Ii accepter I'invitation . 

• • 
• 

Les propositions. et les critiques des Etats neutres lurent, comme .nous I'avons vu, 
reQues avec beaucoup d'int6ret et de bienveiJIance de la part de la Commission, mais 
Ie 5ylIt~me du projet ne lut pas chang6. Le d6sir commun des Etats neutres 6tait 
de donner un caract~re plus juridique II la nouvelle orPnisation intemationale. 51 
on avait pu obtenir un tel changement, on aurait volontiers accept6 une plus grande re
striction de la souverainet6 des Etats membres. Mais les grandes Puissances 6taient 
d'avis qu'iI 6tait n6cessaire de maintenir Ie caract~re poJiiique de fa Soci6t6. Dans 
cette situation les Etats neutres pe~rent qu'iI fallait accentuer la souverainet6 des 
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EtalS membres et pr6ciser autant que possible lea limites des droits de 1a Soci6t6; 
sincin ils craignaient que Ie r6sultat ne rot une predominance dea grandes Puissances, 
dangereuse pour lea int6ralS des Etats secondairea. 

,Les Etats neutres d6sirllrent 1a prohibition absolue de guerres 16gales et des gao 
rantieS s6rieuses d'une tres forte reduction des armements, mais comprenant qu'il 
serait impossible de r6aliser tout de suite cet id6sI, ils 6taient nkessairement int6re$. 
s6s Ii 6viter que les obligations envers la Soci6t6 n'eussent un tel caractllre qu'elles 
purent augmenter Ie risque pour les Btats secondaires d'etre entrain6s dans les' con· 
lIilS des grandes Pnissances. C'est pourquoi la plupart des EtalS neutres 6taient 
trllB int6ress6s Ii limiter les obligations 16gales des EtalS membres Ii prendre part 
dans lea sanctions. La pens6e de donner aux EtalS membres Ie droit de d6clarer leur 
neutralit6 permanente ne fut pas accept6e en principe, mais en pratique .elle fut 
r6alis6e dans un cas sp6ciaI; sans modiller les--termes du Pacte on accepta la Suisse 
comme membre, tout en reconnaissant la neutralit6 permanente de ce pays; n6-
anmoins celie neutraIit6 ne devait pas emp6cher la Suisse de prendre part aux sanc
tions 6conomiques. Par la nouvelle disposition que lea EtalS int6ress6s devaient 
atre invit6s Ii sicSger au Q,nseil avec Ie meme droit que les membres r6guliers dans 
tous les cas oil Ie Conseil d6liberait sur des affaires les regardant, tous les Etats 
secondaires obtinrent une garantie d'une trllB grande port6e. 

L'6volution qui a eu lieu aprllB que la Soci6t6 a commenc6 sa vie r6gulillre I'a orient6 
d6cid6ment vers Ie caractllre d6sir6 par lea Etsts neutres. Les dispositions relatives 
al1;X sessions annuellea de l'Assembl6e et la publicit6 des d6balS, propos6es Ii I'hatel 
Crillon, ont 6t6 accept6es d6jli par la premillre Assembl6e dans son rllglement int6-. 
rieur, et chaque ann6e I' Assembl6e a augment6 son activit6 et son inlluence. Ains! 
Ie Conseil a 6t6 augment6 de deux BtalS 61us par I' Assembl6e. La Cour de Justice 
internationale a 6t6 organis6e aprllB une s6rie d'6tudes approfondies d'une commis
sion de jurisconsultea, du ConseD et de I' Assembl6e, et la troisillme Assembl6e a 
vot6 des r6s0lutions recommandant un proc6d6 de conciliation- impartiale et ind6pen. 
dante des inlluences politiques. Les termes de I'article XVI ont 6t6 interpr6t6s de 
fa~on Ii donner satisfaction aux EtalS secondaires. On a accept6 Ie principe que III 
passage par Ie territoire d'un Etat doit toujours etre d6cid6 dans une r6union du 
Conseil dans lea conditions 1Ix6es Ii I'article quatre du Pacte, c'est Ii dire avec Ie con· 
sentement de I'Btat int6ress6. On a reconnu en mame temps qu'iI appartient Ii chacun 
des Membres de la Soci6t6 de constater et de se convaincre lui-meme qu'une rupture 
de Pacte, motivant des sanctions 6conomiques, a 6t6 commise; Ie Conseil doit 6mettre, 
Ie cas 6ch6ant, un avis sur la question s'il y a rupture d8 Pacte ou noon, mais il ap
partient aux Membres de d6cider eux-memes s'ils veulent se joindre Ii I'avis du Con. 
Eeil et d'en prendre les cons6quences. 

L'ENTREB DU DANBMARK DANS LA SOCIETE. 

Tous lea 13 Etats, invit6s II la reunion de I'hatel Crillon, sont devenus plus tard 
membres de la Soci6t6 des Nations. Dans quelques-uns de ces Etats la question de 
l'adh6sion Ii la Soci6t6 donna lieu Ii des discussions assez mouvement~. L'histoire 
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de ces discussions en Su~de, en N orv~ge, en Hollande et en Suisse sera expos6 par 
d'autres auteurs, appartenant II ces pays. Nous nous bornerons ici II quelques 
renseignements sur l'entr6e du Danemark. II y eut dans ce pays trb peu de dis
cussions sur cette question. Certes iI y avait bien quelques rares personnes qui re
gardaient la Soci6t6 comme une nouvelle Sainte-Alliance, d6cid6e II perp6tuer I'as
servissement de l'Allemagne. Mais pour la grande majorit6 du peuple danois l'entr6e 
dans la Soci6t6 6tait une cons6quence naturelle de la situation apr~s la guerre. L'en
thousiasme avec lequel on avait salu6 au temps de I'armistice l'id6e de la Soci6t6 
des Nations s'6tait affaibli, mais on regardait encore la Soci6t6 comme une tentative 
importante d'une organisation internationale, et persuad6, qu'une nouvelle guerre 
mondiale serait un malheur immense, on 6tait pret II prendre part II tout essai qui 
donnait meme la plus petite chance de succ~. Dans les milieux politiques tout Ie 
monde 6tait d'accord sur l'adh6sion II la Soci6t6. 

La commission d'6tude qui avait discut6 avec les commissions correspondantes en 
SuMe et en Norv~ge la question d'une organisation internationale, motiva dans un 
rapport de janvier 1920 l'adh6sion du Danemark II la Soci6t6 qu' avait organis6 la 
conf6rence de la Paix. Dans ce rapport on s' occupa surtout des deux questions qui . 
avaient Ie plus int6ress6 I'opinion publique en Danemark: la limitation des arme
ments et I'obligation II prendre part aux sanctions. On avait surtout discut6, si la 
limite des armements, flx6e aprb des pourparlers entre Ie Conseil et les Etats mem
bres, serait seulement une limite maximum ou aussi une limite minimum. La com
mission donna son opinion II ce sujet dans les termes suivants: 

"Le Conseil doit pr6parer des plans en vue de I'examen et de la d6cision des divers 
Gouvemements en tenant compte de la situation g60graphique et des conditions 
sp6ciales de chaque Etat. La r6alisation du syst~me commun exige ainsi dans chaque 
cas Ie consentement de I'Etat en question. D'autre part ce consentement lie l'Etat 
II I'avenir, les Iimites des armements ainsi fix6es ne pouvant etre d6pass6es sans Ie 
consentement du Conseil. Le Conseil doit, en tenant compte de la situation g6ogra
phique et des conditions sp6ciales de chaque Etat, soumettre des plans de la-dite 
r6duction II I'examen et II la d6cision des divers Gouvemements. Mais Ie Conseil n'a 
aucune comp6tence de fixer un minimum au dessous duquel iI n'est pas peNnia de 
r6duire les armements." 

Sur les sanctions d6f1nies II I'article XVI on disait: 
"Le point de vue des Etats secondaires doit certainement rester II I'avenir ce 

qu'i1 a 6t6 jusqu'ici, en estimant que Ia participation de ces Etats dans la vie inter
nationale et leur participatioD aux mesures destin6es II emp&:her les violations du 
droit international, doit avoir lieu de f890n II ne pas etre expos6s /I etre entrain6s 
dans des conflits guerriers, qui auraient pour eux, abstraction faite du r6sultat de 
la guerre, presque toujours des effets d6sastreux d'un caract~re beaucoup plus grsve 
que pour les grandes Puissances, qui demandent en ~tre pour elles-memes une 
influence d6cisive sur la politique mondiale, influence II laquelle renoncent les Elats 
second aires. " 

Enlln la commission r6suma les motifs de l'adh6sion II la Soci6t6 en disant: 
"Les doutes que I'on pouvait avoir au sujet du point de vue des Etats secondaires, 
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parce que les droits des membres ont pour cons~u!lnce certaines obligations ef un 
risque plus grand d'etre entrain6 dans des conllits internationaux, perdront leur 
importance 1 mesure qu'augmentera Ie nombre des membres et l'universalit6 de 
la. Soci6t6, et 1 mesure que la Soci6t6 prendra Ie caract~re d'une organisation inter
nationa1e." .. On a cr66 ici une organisation qui, malgr6 certaines imperfections, co
pr6sente des progr~ tr~ importants et une grande chance d'une am6lioration des 
relations internationales ll'avenir_ Pour la premi~re fois un grand nombre d'Btats 
se sont engagEs l soumettre tout dilf6rend, pouvant amener un conllit belliqueux, 
1 une d6lib6ration internationale, avant qu'its n'aient recours 1 la guerre. Le Pacte 
repr6sente en outre un progr~, - moins grand n est vrai -, quant il'arbitrage. 
Du point de vue des Btats secondaires n faut encore se rappeler que par leur ad
hEsion, ils contribueront eo ipso i diminuer Ie caraet~re unilat6ral de la Soci6t6, et 
its obtiendront par leur adhEsion de plus grandils chances de prendre part il'am6lio
ration du droit international. Le Danemark surtout, qui parmi les premiers a accept6 
Ie principe de I'arbitrage obligatoire et qui s'est fait toujours I'avocat de tous les 
progr~ dans 1'6volution du droit international, ne doit pas se tenir il'6cart Ia pre
mi~re fois que I'on fait une tentative - si imparfaite soit-elle - d'opposer ll'anar
chie internationale une organisation bas6e en principe sur la r6alisation de la justice 
et Ie maintien de la paix et contenant des dispositions pratiques, aptes l r6aliser cet 
id6a1." 

Bn f6vrier 1920 Ie Gouvernement danois soumit au parlement qne r6s0lution apo 
p~ouvant l'entr6e du Danemark dans la Soci6t6 des Nations. Le Gouvernement co
commanda celie r6s0lution, en s'appuyant sur les conclusions de Ia commission 
. d'6tude. La question de la port6e des dispositions du Pacte avait 6t6 discut6e dans 
une r6union des pr6sidents du conseil et des ministres des alfaires 6trang~res des 
trois pays du Nord, et on avait constat6 dans cette r6union que les repr6sentants des 
trois pays 6taient d'accord sur leurs conceptions des obligations contenues dans 
Ie Paete. Dans l'expos6 des motifs du projet de r6solution, Ie Gouvernement danois 
pr6cisa son opinion l cet 6gard dans les termes suivants: 

.. La r6duction des armements nationaux au minimum compatible avec la s6curit6 
nationale et avec l'ex6cution des obligations internationales impos6es par une action 
commune, f\:r6e l I'article VIII, signifie que Ie Pacte a I'intention de restreindre les 
armements, et non pas d'imposer aux Membres de la Soci6t6 Ie devoir de maintenir 
un certain minimum sons lequel il ne serait pas permis de r6duire les armements. 
Mais Ie Pacte suppose comme un fait, que les divers Btats ont une certaine force 
militaire." 

.. L'obligation f\:r6e l I'article XVI, 1. a1in6a, l prendre part auX sanctions 6cono
miques doit etre comprise ainsi que cette participation ne peut etre demand6e que 
dans les cas express6ment indiqu6s aux articles XVI et XVII. Les dispositions de 
I'article XVI, 2. a1in6a, relatives lUX sanctions militaires, ne signifient pas, que I'on 
peut demander aux divers Btats d'y prendre part avec des contingents militaires. Le 
Conseil a seulement Ie droit de soumettre aux divers Btats des propositions que 
ceux.a ont Ie droit d'accepter ou de refuser. II n'y a aucune disposition dans Ie Pacte 
con tenant une obligation des divers Btats de participer aux sanctions militaires. 
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L'obligation 6x6e 1 I'article XVI, 3. alin6a. 1 prendre les dispositions n6cessaires 
pour faciliter Ie passage 1 travers leur territoire renfenne seulement les cas express6-
ment indiqu6s aux articles XVI et XVII. La ·disposition doit ~tre comprise en ce 
sens que Ie passage, Ie cas 6ch6ant, peut etre demand6 seulement apr~ une r6s0lution 
du Conseil, vot6e dans une r6union oil l'Etat int6ress6 a 6t6 convoqu6 confonn6ment 
ll'article IV,S. alin6a, ou apr~ une d6lib6ration et un accord avec Ie pays int6ress6 
quant aux conditions du passage. II faut souligner encore que Ie principe de la 
neutralit6 n'est pas incompatible avec l'adh6sion au Pacte. Dans des guerres, n'im
pliquant pas selon Ie Pacte une rupture des dispositions de celui-ci, les Etats auront 
Ie droit de rester neutres dans les memes conditions que sous Ie droit des gens 
existant jusqu'ici." Enlln on ajouta: "Le Gouvemement danois est d'avis que l'id6e 
du Pacte demande que I'on ouvre dans un proche avenir la Soci6t6 1 tous les Etats 
europ6ens, et on a I'espoir que I'admission de ces Etats aura lieu." 

Au parlement la question fut tr~ peu discut6e. Tous 6taient d'accord 1 voter I'ad
h6sion 1 la Soci6t6. Plusieurs orateurs soulign~rent fortement l'interpr6tation du 
Pacte donn6 dans l'expos6 des motifs, d6pos6 par Ie Gouvemement. La r6s0lution 
de prendre part 1 eet essai de fonder une organisation intemationale, bas6e sur les 
principes de la paix et de la justice fut vot6e l l'unanimit6 par les deux chambres 
du Parlement danois. 
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CHAPTER I June 1922-
Though the League of Nations came to the people of England eventually as 

• new idea, the movement had roots in this country long before the War. There. 
were various religiods sects, especially the· Society of Friends &: the Plymouth 
Brethren, which regarded all war as a crime. There were the ordinary pacillc 
tendencies in the parties of the left, well known in other European countries, which 
had of late drawn new inspiration from the writings of Tolstoy. Above all, there 
was the great peace-tradition connected with the names of Cobden and Bright, which 
formed the idea1istic side of the Free Trade movement and the economics of the 
Manchester School. Free Trade in England has never been simply an economic 
doctrine •• It is held by its votaries as a kind of ethical ideal, an emblem and 
instrument of that fair dealing between all nations and all parts of humanity which 
Is an essential condition of human brotherhood. 

But the old doctrine of Cobden, still triumphant in England, though modilled by 
new criticisms and new experiences, was brilliantly restated in the years before 
the War by a writer who adopted the pseudonym of Norman Angell. Originally the 
Paris correspondent of a jingo newspaper, he was converted to a profound belief in 
the complete uselessness of even the most successful war. His IIrst book, "Europe's 
Optical lIIusion", published in 1909,- republished Ister under the title "The Great 
lIIusion", was based upon one coherent series of observations. He saw the greater 
nations of Europe ermed to the teeth and subjecting their populations to serious and 
sometimes dangerous burdenS in order to secure victory in some anticipated war. 
They seemed to him to believe that by a successful war a nation could gain both 
prosperity and strength, and he set himself to show that this belief was an illusion. 
The acquisition by force of unwilling populations, he argued, was ~ source of 
weakness to any nation and not of strength. The exaction of indemnities from the 
vanquished must cause a violent disturbance in the markets ~ as, for example, 
the cession of vast quantities of German shipping to England has ruined the English 
shipbuilding trade ~ and such disturbance must do harm rather than good to the 
victor as well as to the vanquished. Moreover, if the sums were made so large 
as to approach compensating for the losses incurred in war, their exaction would be 
impossible. He furthermore argued, on old Cobdenite lines, that owing to the intimate 
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complexus 01 trade relations which now binds the world together the impoverishment 
of the defeated nations necessarily involved not gain but loss to all the rest: and, 
lastly, he maintained that the financial connexion between the bourses 01 the world 
was now so intimate and so vital that the mere declaration of war, by the shock it 
would give to credit, would involve the belligerent nations in immediate catastrophe. 
A full-scale European war, he argued, could not possibly last beyond a few weeks. 
It will be seen that of these doctrines one has been clearly disproved by the facts 
of the War, but all the others have been confirmed. The credit of great nations pro
ved capable of surviving far greater shocks than Norman Angell or anyone else had 
anticipated: but the rest of the criticism, based though it was on theoretic arguments, 
has stood the test of practice with striking success. 

The British nation, secretly uneasy at the unexplained tension of the European 
atmosphere and hating the constant increase in the size of the fleet, responded witlt 
great sympathy to a movement which was really only uttering their own old convic
tions in a new way. Idealist movements, in England as elsewhere, generally like to 
pretend they are based on sound business arguments, and this movement was cer
tainly no exception to the rule. The attack delivered from imperialist quarters on 
"The Great Illusion" took the line of affecting to despise this new pacifism as purely 
economic and materialist. Patriots, it was argued, fought for high ideal aims: they 
did not think about making or losing money I The criticism was neither ingenuous 
nor effective, and by the year 1913 societies began to spring up in all the British 
universities and large towns for propagating, or at least studying, the doctrines of 
"The Great Illusion". By Norman Angell's advice these bodies carefully abstained 
from calling themselves Peace Societies: their object was not to preach to the con
verted, but to induce the average "man in the street" to think. They generally adop
ted the name of "Peace .and War Societies", and made it their object to discuss 
frankly and candidly the problems, economic and other, presented by war and peace: 
but the answer they gave to these problems was a pacifist answer. I may mention as 
a small but perhaps typical fact that the Secretary 01 one Peace and War Society 
with which I was connected, an ardent pacifist, volunteered lor the War in 1914 and 
was killed in the first year. His place was taken by another student, an intimate lriend 
01 his, who, alter much internal struggle, went to prison as a Conscientious Objector; 
and the Society has not since been reconstituted. 

Meantime, the British Government shared almost exactly the state of mind of 
the British people. I say almost, because there was one clear difference: the Govern
ment, formed by the great liberal and pacifist wave of 1906, when the country 
repudiated with unexampled emphasis the policy that had led to the South African 
War, was as earnest lor the preservation of peace as its followers: but it had clearer 
knowledge and was brought more into daily contact with' the actual perils to peace 
in Europe. Among the many lalse criticisms that have been passed on the Asquith
Grey Government there is one which seems valid: they did to some extent conceal 
from the average mass 01 the population the dangers which threatened it. The Admi
ralty knew, and the War Office knew, and adequate preparations as far as possible 
were made: but the Government felt so vividly the danger of allowing disagreeable 
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international incidents to be exaggerated and im8amed by an excitable and un
trustworthy press, that they seem deliberately to h8ve belittled or smoothed over 
many actions on the part of Germany, wbich, if known, would have aroused 
public suspicion, and perhaps precipitated war. At any rate they would have made 
th~ War of 1914, when it came,1ess of a staggering and bewildering surprise. 

The Government's policy was clear and of long standing; it was inherited from 
Lord Salisbury's later years, when he abandoned Disraelian imperialism and devo
ted bimself to peace making. We had at that time two great rivals, France and Russia, 
with whom our interests frequently clashed. The policy started by Lord Salisbury 
and Lord Lansdowne and furthm. developed by Sir Edward Grey was to establish, 
first with these two rivals, and in a secondary degree with every other nation whose 
interests clashed with ours, an "understanding" or "entente cordiale". To achieve this 
end the Drst point necessary was that Great Britain should frankly abandon all fur
ther territorial ambitions. "In my opinion" said Sir Edward Grey, on November 27th; 
1911 "the wise policy for tbis country is to expand as little as possible ..•• If there 
are to be changes of territory brought about by goodwill and negotiation between other 
powers, then we are not an ambitious competing party." And the Leader of the Oppo
sition, Mr. Bonar Law, conJirmed this position. "I say without any hesitation that we do 
not desire accessions of territory, and in saying that I am not speaking for one sm"!l 
section of the House; I believe I am speaking for the nation at large." This renun· 
ciation of any further territorial aims made it possible to approach other powers 
with a deOnite request to settle outstanding differences. With France our difficulties 
mid differences had for years heen so numerous that the arrangement of them took 
much time and trouble, a fact which brought with it certain positive advantages. It 
°established a habit of frank and serious discussion, a confidence in mutual good 
faith, and a firm intention of finding a peaceful solution of all difficulties whatsoever, 
which could not have been reached except by a prolonged effort. When at last the 
differences with France were settled, a osimilar process was undertaken with Russia, 
and was being carried on in spite of considerable difficulties at the time of the out
break of the War. M.eantime, a kindred policy had had great success with Italy, 
Austria and America, where the work of the late Lord Bryce as ambassador suc
ceeded in laying the basis of a mutual confidence between the two nations which 
even the bitternesses and disappointments of the War have scarcely shaken. 

But this policy of "ententes cordiales" had, of course, its dangers. It was all 
very well to have established friendships with Italy and Austria; the fact remained 
that any close understanding with France and Russia implied an intimacy with the 
enemies of Germany. The principle laid down by Sir Henry Campbell-Bannerman 
was quite clear. "There is notbing exclusive in these friendsbips. Our store of good 
feeling and international goodwill is not exhausted by France; let us hope this wise 
policy will be extended." He specially mentioned the extension to Russia and to 
Germany. As Sir Edward Grey put it in 1911: "The British agreements with France 
and Russia are not based on a general political formula; they are settlements of 
specific questions, and the settlements have transformed relations of frictiob into 
relations of friendship. There is nothing exclusive in these friendships. The British 
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Government has seen with unmixed satisfaction the settlement of two disputes 
between France and Germany and between Russia and Germany; why should not 
the same thing be attempted between Germany and England?" As is well known, 
the attempts at such settlements always broke down on the question of the German 
navy. Sir Edward Grey did his best to secure for Germany all the expansion she 
wanted. In 1914 two treaties were already pencilled, one satisfying the desires 01 Ger
many with regard to the Bagdad railway, and another promising England's diplomatic 
support, if Germany opened negotiations for buying the Portuguese colonies in 
Africa. Unfortunately the Germans refused to have the treaties published and Grey 
always refused to sign any treaty that was not published, On the chief point at 
issue between England and other powers, namely the seizure of private property 
by sea, the British Government had accepted in the Declaration of London the prin
ciples laid down by continental international lawyers, but the Declaration was rejec
ted by the House of Lords and never passed into law. 

This system of "cordial understandings" not based on any treaty or written 
agreement, but on the habit of perfectly frank intercourse with no secrets and no 
competing ambitions, was intended in Sir Edward Grey's mind to be the germ of a 
system very like what is now called the League of Nations. The Great Powers of 
Europe were divided into two groups; England belonged to neither, but had cordial 
relations with the whole of one group and two minor members of the second. At 
one time it almost seemed as if the two groups could be brought together. During 
the Conference of 1913, which succeeded the Balkan Wars, the powers met under 
the presidency of Sir Edward Grey. Many decisions had to be taken, and Grey 
afterwards commented with pleasure on the fact that the voting in the Conference 
did not follow rigidly the lines of the two Alliances; members of the Triple Alliance 
sometimes voted with France or with Russia, and France and Russia sometimes voted 
on different sides, while the relations of all throughout made the impression of 
cordiality and gener~l confidence. It is interesting to recall in the light of these 
facts Sir Edward Grey's appeal to Germany on July 30th, 1914 (White Paper 101). 

"If the peace of Europe can be preserved and the present crisis safdy pas
sed, my own endeavour will be to promote some arrangement to which Germany 
could be a party, by which she could be assured that no aggressive or hostile 
policy would be pursued against her or her allies, by France, Russia, and 
ourselves, jointly or separately. The idea has hitherto been too Utopian to 
form the subject of, definite proposals, but, if this present crisis be safely 
passed, I am hopeful that the relief and reaction which will follow will make 
possible some more definite approachement between the Powers than has been 
possible hitherto." 

It will thus be seen that in England there were at least two different movements 
leading towards the League of Nations: the old Cobdenite movement, based upon 
-non-Ibtervention", which aimed at securing peace by free trade and commonsense, 
and by inducing nations to leave one another alone; and, secondly, the Grey-
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Asquith policy of extending the habit of -cordial ,understanding" until it should 
embrace aD the great powers of Europe. With America and most of the smaller 
nations good relations were already in being. 

CHAPTER II 

The shock of the War dissipated for the time being aD the ordinary aspirations 
of sane political life. Yet it is noteworthy that the idea of a Leagoe of Nations, based 
on the development of the Entente policy, was definitely expressed by Mr Asquith 
in his speech at Dublin on September 25th, 1914, only a few weeks after the 
declaration of war. 

-Fourty-four years ago .•••• Mr. Gladstone used these words: -The greatest 
triumph of our time will be the enthronement of the idea of public right as the 
governing idea of European politics. • •• Little progress has as yet been made 
towards that good and beneficent change, but it seems to me now at this mo
ment as good a definition as we can have of our European policy. The idea 
of public right - what does it mean when translated into concrete terms? ••... 
It means finally .••• the substitution for force, for the clash of competing 
ambitions, for groupings and alliances and a precarious equipOise, of a real 
European partnership, based on the recognition of equal right, and established 
and enforced by a common will." 

This -real European partnership", he explained later on, would, of course, be 
ready to include America, if America would consent to join; but the idea at the time 
was not, and could not be, followed up. The profound shock to the conscience of 
England which was caused by the outbreak of war showed itself in many distracted 
ways: frantic denuncistion of Gennany as a nation of almost inhuman wickedneSs; 
frantic denunciation of our own Government on the ground that there must be 
some hidden villany to account for a catastrophe so bewildering; passionate ex
pressions of the determination to achieve some sort of utopian revolution in society, 
as soon as the War was over. But saner counsels were at work also. In parti
cular, • small group of thoughtful men went for advice and comfort to • source 
that never failed, the veteran liberal idealist, Lord Bryce. He was already in 
communication with Americans belonging to the -Leagoe to Enforce Peace", and 
pardy on the analogy of that institution a movement was started among the uni
versities and the intellectuals for considering the possibility of some sort of orga
nization to prevent war in the future. Small groups of university teachers, jurists, 
and journalists met, and possible schemes of international co-operation, which 
should ultimately prevent war, were sketched and discussed. Various individuals, 
such as Mr. Norman Angell, Mr. Lowes Dickinson, and Professor Murray, went 
to the United States and discussed similar projects there. These individuals were 
mosdy in touch with Lord Bryce, and some of them with Sir Edward Grei; and 
Grey at an early period in the War appointed a special' committee at the Foreign 
Office in conjunction with certain outside jurists and historians to consider possible 
~_~N~I h 
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schemes. At the time, however, public opinion in England was too much occupied 
both with the dangers and the emotions of the War to be able to give much thought 
to the League of Nations. The League of Nations Society was actually founded on 
May 3rd, 1915. Its President was Lord Shaw of Dunfermline, and its Chairman 
and Treasurer Sir Willoughby Dickinson and Mr. Aneurin Williams. Membership 
of the Society involved a general acceptance of the following objects: 

1. That a treaty shall be made as soon as possible, whereby as many States 
as are willing to do SO shall lorm a League binding themselves to use 
peaceful methods for dealing with all disputes arising among them. 

2. That such .methods shall be as follows: 
(a) All disputes arising out of questions of international law or the inter

pretation of treaties shall be referred to, and finally decided by, the 
Hague Court of Arbitration, or some other judicial tribunal. 

(b) All other disputes shall be referred to, and investigated and reported 
upon by, a Council of Enquiry and Conciliation; the Council to be 
representative of the States which form the League. 

3. That the States which are members of the League shall unite in any action 
necessary for ensuring that every member shall abide by the terms of the 
Treaty. 

4. That the States which are members of the League shall make provision for 
mutual defence, diplomatic, economic, or military, in the event of any of 
them being attacked by a State which refuses to submit the case to an 
appropriate tribunal or council. 

5. That any civilized State desiring to join the League shall be admitted to 
membership. 

With a small membership and very modest funds the League of Nations Society 
continued during the next two years a quiet but not ineffective propaganda for 8 cause 
which was not so much unpopular as unable to interest the public. To be a "paciflst" 
in those days was counted, if not a crime, at least a tiresome quality; and the 
Society. though far from opposing the War, contained many members wlill were 
not afraid to hold unpopular views and a few actual paciflsts. As time went on, it 
was found to be necessary, if the League of Nations cause was to have any chance 
of becoming a national policy, that it should win the support of people of average 
opinions; it must be cleared of any suspicion of being merely the "fad" of liberal 
or religious idealists. With this hope, on the initiative of Major David Davies, M. P., 
a new body was formed at the beginning of 1918, which emphasized the need of 
defeating the militarist German Empire before a successful League could be built 
up. This second society was called the "League of Free Nations Association". ·To 
such a League" it stated in its prospectus "a liberalized and democratized Germany 
would be welcomed as a member: of such a League a militarist autocratic Germany 
could form no part." This statement cleared the Society of the su.'picion of undue 
pacifism, and enabled it to include in its first Committee not only members of the 
Liberal and Labour Parties like Major Davies, Mr. j. A. Spender, Professor Mur-
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ray, Mr. H. G. Wells, and Mr. J. H. ThomaS, but IIlso Coalitionists like Sir Arthur 
Steel Maitland,. Sir Mark Sykes, and Mr. Macurdy, and Conservative journalists 
like Mr. Wickham Steed and Mr. Garvin. On the other hand, the Committee were 
at. great pains to point out that the League should not merely rest on a belief that 
arbitration is a more convenient and less expensive method of settling disputes 
than war, but must be founded on a moral conviction that aggressive war, used as an 
instrument of policy, is a crime which civilization ought not to tolerate. The next step 
was to obtain union between the two Societies, and to induce some statesman of the 
IIrst rank to be President. Sir Edward (now Viscount) Grey consented to accept this 
ol8ce if the two Societies would unite. And, on the same understanding, Mr. Asquith, 
Mr. Balfour, and finally Mr. Lloyd George agreed to be Honorary Presidents. Profes
sor Murray was at the time Chairman of the Executive Committee and Major Davies 
Vice-Chairman. Without much difficulty this union was accomplished, and celebrated 
in October 1918 by a large meeting in London. This was the first meeting in which 
the League of Nations had, so to speak, come out into the open with a claim to be not 
merely the ideal of a few thinkers, but a great national policy, and it was not at all 
certain beforehand what response would be forthcoming from the public. As a matter 
of fact, an hour before the meeting began there was a crowd pressing outside the doors 
of the Central Hall, Westminster, in numbers far more than sul8cient to fill the 
vast arena. The stewards were unable to keep back the streams of people; and 
those responsible for the meeting had to spend many days afterwards writing letters 
of. aJlology to Peers and Cabinet Ministers, who had arrived in good time for the 
meeting, but had been unable to get to their seats. Lord Grey, who had been out 
of public life for nearly two years and had passed through a severe illness, was 
'received with an enthusiasm which convinced the organizers of the. meeting that 
they need no longer hesitate to press forward their cause in public. 

The membership of the Union at this time stood only at 3,841, and its finances 
were in a highly unstable condition. Nevertheless, it was clear that the cause had 
a fair chance of being accepted by public opinion, and that the following twelve 
months would be of cardinal importance in determining policy. The Executive of the 
Union strained every nerve to have its views put before statesmen and popular 
audiences before the signing of peace. 

The IIrst pressing question was the relation which ought to exist between the 
establishment of a League of Nations and the Peace Treaty itself. Average opinion 
in England probably inclined to the view that the Peace should be made on its own 
merits and by its own methods, and then, at the end, the League of Nations could 
be added. The Executive of the Union took strongly the opposite view. For one thing, 
they felt that the League would be in danger if it were compelled to wait until the 
peace negotiations were IInished. The delays would probably be long, the delegates 
would be anxious to get home, and there would be no pressing practical reason, 
when they had once made the peace, why they should stay to add to it an adjunct 
which was not indispensable and which some would regard as fantastic. Besides this, 
the Executive Committee held that it was impossible to make any kind of Peace 
Treaty until it was known what sort of a Europe would be left behind. For example, ... 
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if there was to be a League of Nations, France would possess a safeguard against 
wanton attacks, and Germany a tribunal to defend her against any lawless oppression 
by her victorious enemies; if there was to be no League, quite different steps would 
have to be taken for attaining these ends. At almost every point it became clear 
that the arrangements which would suit a Europe organized on League principles 
would not suit a Europe dependent merely on national armaments or on the balance 
of power. This point of view was vigorously pressed, and it was an immense satis
faction to the Union when eventually the League of Nations appeared as Part One 
of the Peace Treaty. This course has proved to have one disadvantage. The League 
is so knit into the Treaty that it has shared in some circles the Treaty's unpopularity 
and is apt to be blamed for the ·Treaty's faults. On the other hand, there are two 
considerations which in my opinion make it perfectly clear that the policy recommen
ded by the Union and followed at Versailles was right. One is, as was said above, that, 
if the Treaty had been completed by itself with no mention of the League, probably 
the League would never have come into existence at all. It was the dire need of 
Europe for peace that gave the League and President Wilson this opportunity. In 
the second place, if the Treaty makers had not had the League in their minds as 
a protection to threatened nations, a security for the oppressed, and a corrective 
power for any errors that might be discovered in the settlement, they would, it can 
scarcely be doubted, have made a treaty far more severe to the enemy and more 
definitely based upon naked force. From the effects of such a treaty it might 
have been not merely difficult, but impossible, for Europe to reCover. 

This view was brought into prominence shortly after the Armistice, when Pre
sident Wilson arrived in England and received a deputation on behalf of the Union. 
The deputation comprised Lord Grey, the Archbishop of Canterbury, Mr. Asquith, 
Lord Bryce, and Lord Shaw, together with Sir Willoughby Dickinson and Professor 
Murray. President Wilson's opinions on the constitution of the League were not 
at this time known to the public; he had never actually used the phrase "League of 
Nations", and his most definite statement on the subject was comprised in the last 
of the famous Fourteen Points. This interview, however, gave great encouragement 
to the supporters of the League in England. It was shortly after this that the ~ries of 
international conferences of the voluntary League of Nations Societies began, the 
Orst being held in Paris on January 26, 1919, and the second in London on March II 
of the same year. The importance of these.conferences at the time was great. They 
were necessary to coordinate the policies and efforts of the various national bodies 
interested in the cause. 

Up to this time, thougla the Union had the patronage of many, indeed almost 
all, statesmen of the first rank, none of them had beep able to give personal daily 
attention to the conduct of its affairs. Suggestions were !1I8de that Lord Robert Cecil, 
who was Chairman of the League of Nations Commission at Versailles, might 
lie willing, when the peace negotiations were finished, to become Chairman of the 
Union, and take an active and regular part in its work. Lord Robert'. cordial 
acceptance of this proposal made a new epoch in the fortunes of the Union and the 
prospects of the cause in Great Britain. He became Chairman on July 24th, 1919, 
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.... ith Professor Murray as Vice-Chairman and Sir Willoughby Dickinson as Chair
man of the International Policy Committee. 

Meantime, there were certain large questions to be settled regarding policy. In 
the tormoil of the time it is not surprising that many members of the Union had 
some .... hat confused ideas, and many heresies had to be shed before the new Church 
could stand forth in the glory of orthodoxy. First of all, there was a large society cal
led the "Entente Peoples' Alliance", which had for its main object the perpetual 
maintenance of the alliance as it had existed during the War; the more virtuous 
neutr~1s might perhaps in course of time be admitted, but the alliance should contin
ue as a league of all law-abiding peoples against the oudaw, Germany. This Society, 
curiously enough, imagined that the League of Nations Union was in agreement 
.... ith its principles, and proposed to join in I..body. The Union; however, pointed 
out that the admission of Germany at the earliest possible moment .... as a cardinal 
point in its policy; A few resignations occurred, but one great and dangerous heresy 
.... as eliminated. Another point of difference ,arose early, and still from time to time 
gives trouble. A great deal of the support .... hich came to the League in early days 
came from the Labour Party. Labour representatives have always 'had a place on 
the Executive Committee and Mr. Henderson, leader of the Labour Party, was even
tually associated with the Prime Minister and two ex-Prime Ministers, as an 
Honorary President of the Union. At nearly all great crises the responsible Labour 
Leaders have rallied, almost to a man, in favour of League principles; but the 
el!tremer groups, especially the Marxist revolutionaries, are apt to he hostile both 
to the Union and the League on two grounda. For one thing, as the movement 
.became more respectable and received the support of Archbishops and Prime Mini
sters, the parties of the left lost interest in it and regarded it with suspicion; but, 
in particular, they carried to its logical, or illogical, conclusion the principle quoted 
above from the' aims of the League of Free Nations Association. That body, foila
.... ing the dicta of President Wilson, had declared that ·a militarist autocratic Ger
many· could not be a loyal member of the, League of Nations. The extreme Socia
lists carried this exclusiveness considerably further, and said that no capitalist 
state .... hatever could be trusted as a member of the League. In practice, of course, 
this rule .... ould be utterly devastating. It might lead to the League's being con6ned 
to the Soviet Republic of Russia and those territories in the Caucasus .... hich are 
compelled by Russian troops to adopt similar constitutions, or, more simply, to the 
adjournment of the, .... hole proposal for a League of Nations until every country of 
Europe should be converted to the Marxist faith. As a matter of the fact, the argument 
is a ·reductio ad absurdum" of the principle of excluding states whose constitutions 
impress foreigners as ·militarist", "autocratic", or otherwise objectionable. At 
any rate, until such political terms are capable of stricter definition, no League 
.... iII .... ork which insists on a censorship over the constitutions of its members. The 
onlf correct principle is to regard every country's domestic constitution as a matter 
entirely for the decision of its own people. There may, of course, in certain 
cases be grounda of practical policy for objecting to a particular potentate or 
dynasty. For exa.mple. the Allies in 1815 were only prudent in refusing to make 
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peace with France as long as Napoleon remained Emperor; but such cases are 
fortunately rare, and are not dependent on the principles of the League. 

A more permanent and more dangerous problem arose out of the relations be
tween the League and the Treaty. It is probably not realized on the Continent how 
much dissatisfaction there was in England with the Treaty of Versailles, especially 
the Reparations Clauses. The Liberal Party had been almost annihilated at the Elec
tion, the Press was partly censored and partly hypnotized, and the habits of the 
War were still strong enough to make public bodies exceedingly reluctant to oppose 
the Government of the day. Consequently, there was almost no protest in Parli
ament or in the Press; but in private conversations and in the meetings of political 
societies the condemnation of large parts of the Treaty was bitter and widespread. 
The South Tyrol frontier, for instance, and the scheme of an indellnite indemnity, 
which would make Germany labour for an unspecilled future paying a debt which 
was to grow greater the more she paid, was widely recognized as indefensible. 
Hence arose a tendency to condemn the League as part of the Treaty, a condemnation 
which was immediately answered by an appeal to articles 11 and 19, showing that the 
League was an instrument, and indeed the only conceivable instrument, for amen
ding and correcting the undesirable parts of the Treaty. It is clear, on the one hand, 
that the League has the power "to advise the reconsideration" of treaties or parts of 
treaties. On the other hand, this is a very different thing from any power of actually 
repealing them, and it is hard to conceive of any League being entrusted with such 
power. The solution of this problem, if it is ever solved, will depend upon the general 
will of European states in the future. In proportion as the true League spirit 
prl'vails the correction of mistakes will become feasible. In the meantime, the 
ambiguity of the situation has led to a curious difference of attitude towards the 
League between Great Britain and France. France, naturally enough, looks upon 
the League primarily as an organ for ensuring the stability and maintenance 01 
the Treaty of Versailles. British opinion, I have no hesitation in saying, bases part 
of its faith in the League on the hope that the League will eventually help to 

relax or remodel that Treaty. France, of course, cannot possibly be coerced. But the 
Treaty is beyond doubt open to very grave objection; and we may surely a\sume 
that, if the representatives of all the states of the world do eventually lind themselves 
in practical agreement that the reintegration of Europe demands a great change in 
the War settlement, they will be able in the long run with faith and courage to 

carry out their will. Of course it must he admitted that they are not yet in agree
ment, and even when they' are, the process may be a difllcult one. 

CHAPTER III 

In the general development of public opinion in England it will be noticed that 
the original schemes for a League of Nations have been considerably modilled. 
The programme of the League of Nations Society was taken over almost verbally 
from that of the American "League to Enforce Peace", and its principles are on 
the whole embodied in the present Covenant, but the differences are as striking 
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as the similarities. The many detailed schemes, ~hich were drawn up in early 
times by individuals interested in the movement, were nearly all far more de6nite 
and rigid than the scheme ultimately adopted at Versailles. If we take certain 
id~ which lie at the base of the League of Nations, we shall 6nd them still present 
but considerably altered in proportion and in emphasis, as the League has been put 
increasingly to the test of practice. There has been a steady, though not uninter
rupted, solidification of opinion. For example, the early sketches of the League 
were apt to lay great and almost exclusive stress on the elements of Jaw and compul
sion. Many writers, especially in' America, seemed to regard almost all national 
disputes as being at bojlOm questions of international law. According to these views, 
if a Court could be established 6rst to formulate and then to impose the de6nite 
rules of international law, little more was needed. Proposals were made that the 
Court should have an absolute jurisdiction; that" any nation should be able to summon 
any other before the Court, and the Court itself if necessary, to summon delinquent 
nations. Many writings and speeches about the years 1918 and earlier argued 
strongly that the .real international authority should be as far as possible removed 
from national in6uences. This led to the conception of a Supreme Tribunal, consi
sting of sages full of experience and free from prejudices, who would decide all 
problems according to the dictates of pure justice. It is surprising how little the 
practical difficulty was felt that, even if such a body could be constituted, there was no 
security whatever that an average unregenerate nation, choosing its own Government 
and its own policy, would obey the Tribunal. When the problem was faced, it called 
for heroic solutions. I have before me the project of a writer of considerable learning 
and experience, which sums up the crude international ideas of that day with a 
"thoroughness that leaves the reader astonished. His programme was that the nations 
of the world should nominate a Council of 100 or 120 of the wisest men in existence, 
irrespective of nationalities; that then the allied armies should not be allowed- to 
disband, but should continue in being, while Marshal Foch as Generalissimo should 
in the most solemn manner that could be devised swear obedience to this Tribunal 
of Sages. And then the omnipotent Tribunal would sit, ordering General Foch' 
with his armed millions to correct, it may be, the misdoings of France or to establish 
Parliamentary Government in Russia I Even writers like Mr. H. G. Wells, who 
were active in support of the League of Nations movement in its early stages, tended 
at times togo off in the direction of a World State with an overwhelming arm1, 
which would abolish all diplomacy, aU foreign of6ces, and, in some cases, all national 
parliaments, and occupy itself with compelling everybody to do right, on cosmopolitan 
and non·national principles. It was a most curious and ironic commentary on these 
schemes when the League, as it" emerged' from Versailles, contained no de6nite 
International Court and no provision for a League army or police force. The Court 
of course, was a grave omission, and has been established since, and there is some 
movement in England in favour of a League Police Force. But the demand for a 
complete League Army has become much less vocal than it used to be. 

Another conception very common in early days was that of a separate Council of 
Conciliation. It was obvious that many disputes between states would not be ilf a 
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legal character, and consequently not suitable for the decision of the Court. Yet 
public opinion, it was felt, would not like to trust such disputes to the diplomatists 
and the foreign offices. The original idea of a Council of Conciliation was a body 
consisting of men of high character and long experience, possessing the inter
national mind, who could be trusted to deal calmly with international disputes 
at a time when public feeling in their respective countries might be infiamed. 
The plan is still advocated in some quarters, but has practically disappeared out 0/ 
the movement in England. The objections were first, that in matters of importance 
the only agreement that can be trusted to bind a nation is the consent of the nation 
itself. The wisest and most virtuous of Englishmen, if he does not possess at a given 
moment the confidence of the Government or of Parliament, cannot make the nation 
accept his decision. It is more effective, therefore, as well as more constitutional, to 
leave matters of conciliation in the hands of the normal League representatives 
or of experts whom they oppoint. Another objection to the idea of a permanent and 
unchanging Council of Conciliation is that almost every different dispute needa a 
different set of men to handle it with understanding. 

It is noteworthy that, as far as our experience in England goes, the two views 
mentioned on a previous page came to us as characteristic of particular nations. 
Law was American, force was French. The French laid the greatest stress on the 
element of military compulsion. Th~ first demand they always made upon the 
League was that it should defend France against future attacks from Germany or 
from other powers that might be leagued with Germany. France looked upon the 
League as. a military alliance of all good citizens against possible criminals, and her 
great concern was that the good citizens should have overwhelming force at their 
disposal. It is noteworthy that up to this day American critics of the League complain 
that its methods depend too much upon conference and diplomacy: while French 
critics assert from time to time that it is useless because it does not possess sufficient 
military organization. 

The Jine of criticism which was characteristic of England was remarkably dif
ferent from these two, and has, for good or ill, to a great extent established itself 
in the actual working of the League. English opinion put its faith not in legaJ'orules, 
much less in military compulsion, but in the habit of international co-operation and 
frank discussions round a table. It was a commonplace of British industrial disputes 
that the first step to peace was to get the two parties to meet, and that they worked 
better together if they met in a perfectly free atmosphere. neither 0/ them bound 
to accept any decisions taken by a majority. Compulsory arbitration was seldom a 
success. But it had also been observed that a meeting was not nearly so likely to 
succeed when once the quarrel had become acute and passions and suspicions 
were already at work. The way to avoid dangerous differences was to see that the 
two parties should meet each other as easily as possible, ~d form in ordinary times 
a habit of co-operation and mutual confidence which might stand them in good stead 
when danger arose. From this point of view there is actually an advantage, at any 
rate in the earlier stages o~ the League in the absence of either compulsory juris
diction by the International Court or compulsory action by troops at the disposal 0/ 
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the League. Psychologists may argue whether in" ~eneral a fractious disputant is 
likely to be more reasonable when allowed his freedom of action and merely indu
ced to talk &ild listen in an atmosphere of reasonableness, or when he is threatened 
with instant prosecution and imprisonment if he does not come to terms; but in 
British disputes it has generally been found that the mention of compulsion imme
diately produces hot blood. For this reason I think that public opinion lays rather 
less stress in Eoglaod than elsewhere on the need for compulsory jurisdiction, and 
certainly far less stress than in France on the desirability of an international force. 
The experience of public meetings suggests that most adherenta of the League 
movement in this country put \heir chief faith in the growing spirit of co-operation 
produced by the work of the Assembly and the Secretariat, though they certainly 
expect great things from the full extension of the powers of the International Court, 
and have a Platonic goodwill towards a LeagUe Police Force. But to propose the 
establishment of either an International Army or any arrangement whereby parti
cular divisions of the national armies should be kept permanently at the disposal 

" of the League, w9u1d almost certainly lead to • schism in the ranks of the League 
of Nations Union. There must be hundreds of" thousands of Englishmen to whom 
the phrase G war against war" conjures up memories of bitter disappointment, and 
to whom the notion of a League permanently keeping the peace by means of large 
standing armies would seem the very elfrontery of hypocrisy. 

CHAPTER IV 

The League of Nations Union by the end of 1919 numbered about 10,000 mem
bers. It now has nearly 200,000; it is increasing at a rate of considerably more 
than 2000 a week JUld considerably more than branch every day. The meetings 
vary, of course, in size and enthusiasm; but, on the whole, a speaker with a well
known name can be more sure of a good audience for a League of Nations meeting 
than for most subjects 01 political controversy. If we add to this evidence of popular 
interest the fact that the Government has definitely declared its faith in the League 
of Nations, that the Heads of all the Churches, and the Leaders of all the Political 
Parties have joined In the educative work of the -Union, it would seem as if, 
so far as Great Britain was concerned, the cause was already won. In one sense, 
this is perhaps true. Internationalism as a political method is practically safe. The 
amount of public work which is now recognized as international in character, and 
only to be transacted by means of international conferences or committees, is 
steadily increasing and is not likely to diminish. Yet it would be a great mistake 
to underrate the difllculties and" even the dangers which lie in the path of the League 
of Nations movement. Opposition is not less formidable because it does not come 
out into the open. " 

The Government has repeatedly announced its belief in the League of Nations, 
but many important members 01 the Government speak of the League with irritation 
or with undisguised contempt. In the War Of lice and in the Admiralty there are 
some convinced Leaguers, streh as Lord Cavan, the Chief of the General Stall and 

. -'----
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Admiral Hopwood, late Secretary of the Navy League, while General Sir Frede
rick Maurice and General Sir Hugh Gough are among the most zealous and able 
workers for the Union. But the general atmosphere of both War Office and Admi
ralty is hostile. In the Press a small section keeps up a jingo tradition and openly 
opposes the League: the great mass of newspapers, both in London and the Provinces, 
pay little attention to it. This propably means nothing more than a belief - and an 
erroneous belief - that news about the League is not "good copy", i. e. that the 
general public is not interested in such information. I do not think there is any 
deep-seated objection to the League in the ordinary commonplace newspaper. The 
worst sentiment is, perhaps, that irritation which the average man feels at finding 
other people absorbedly concerned in some subject which he does not know, espe
cially if he suspects that he ought to know. There is real opposition, of course, 
from the ultra-Conservatives and the revolutionaries, neither of them numerous. 
There is also a curious indirect opposition from two sections of opinion, to whose 
ideas the League has come as a rival. An intelligent and ambitious group, which 
originally formed itself round Lord Milner in South Africa, started before the War 
a magazine called the "Round Table", which was devoted to the development 01 the 
·British Empire along the lines of freedom, justice, and federation. This group was 
not "imperalist" in the ordinary sense. It did not aim at extensions 01 territory, 
much less at asserting British supremacy as against the other races 01 the Empire. 
On the contrary, it even objected to the word "Empire", and has more or less sue
cessfully substituted the word "Commonwealth". But it believed that, on the whole, 
the British Commonwealth represented the best hope for humanity, and it aimed 
definitely at a Federation of all the British Dominions. Now it so happens that this 
idea of "Imperial Federation" has of late years receded from public interest, and has 
been definitely condemned by General Smuts as impracticable, while, owing to the 
League of Nations, the ideal of a federation of the world in quite a different shape has 
largely taken its place. Consequently this group, small in numbers, but not unimpor
tant, is a little irritable. It is generally inclined to disparage the League and to sug
gest that the only "true" League 01 Nations in the world is to be found inside the 
British Commonwealth~ It will generally be found eagerly welcoming confei'ences 
like those at Washington and Genoa, and, when opportunity offers, suggesting 
imaginary Associations of Nations as alternatives to the League. But it really believes 
in peace and freedom, and exercises on the whole a helpful rather than a malignant 
influence on foreign affairs. Another group looked at one time as if it might be really 
dangerous to a general peace. This was the body that wished not merely - as every 
one does - for close and cordial friendship between America and Great Britain, 
but for a firm British-American alliance, irresistibly strong, and able by its own 
strength to "impose" peace upon the world. When the League was formed, this 
group was disappointed: it had its roots in the War, and would have liked to see 
the British and American fleets continuing to operate, or at least to manoeuvre, 
together. When America refused to join the League, the group raised its head 
again, not realizing that almost all America's objections to the League applied in even 
stronger form to any project of a special alliance with Great Britain. It consisted, 
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curiously enough, very largely of militarist Conservatives and wealthy men of busi
nesS, people to whom America as a Republic and a home of democracy used to be 
nther repugnant, though America as an ally in war filled them with satisfaction 
and confidence. The movement meets with little response from America and need 
not in itself be regarded as a serious danger. It is merely a centre of suspicion to
wards the League. It likes, for instance, to criticize the large inHuence of South 
American and East European peoples in the procedings of the Assembly, and such 
criticism ftnds a response in the lJnited States. 

It is difHcult to estimate the degree of eRective opposition which can be mustered 
against the League from various vested interests. These will be stirred by some 
of the resolutions of the Labour Commission and the various organs of the League 
which deal with economic questions. Public 9pinion in England is decisively free 
trade, but from time to time, here as a1sewhere, particular companies or conces
sionaires have to be dealt with. The great Held of controversy will be t)te carrying 
out of the Mandates. If the provisJons of Article 22 can be made thoroughly eRec
tive, they will constitute a charter of human liberty and escape from oppression 
hardly surpassed by any enactment in history. But the work of rendering them eRec
tive will be difHcult. The rule that advance;! nations are to administer the territories· 
of ·peoples not yet able stand by themselves under the strenuous conditions of 
the modem world" without drawing any private gain therefrom, but treating the 
wellbeing of their subjects as "a sacred trust for civilization", is a rule which coin
ci~es exactly with the white man's disinterested sense of justice, but contradicts 
at many points his practice during the last hundred years. The work of the Mandates 
.Commissions will probably be the best criterion of the success or failure, the hone
sty or dishonesty, of the League as a whole. One is sometimes tempted to think 

. that it is as difficult in a tropical colony to keep the white man from exploiting the 
black as it is to keep a cat in an aviary from devouring the birds. Roughly speaking, 
public opinion in England is entirely on the side of right in this matter, and is 
on the whole surprisingly well instructed. For example, an average popular audience 
knows quite well how much the oppression in the Belgian Congo was due to a 
land system which denied the natives the ownership of their own soil. It knows how 
easily any form of forced labour degenerates into slavery, and it is quite alive to 
the terrible results associated with the traffic in drink and fire-arms.' Colonial opinion 
is less satisfactory on such matters. Even the Government officials, while working 
hard to protect the natives from exploitation, are at times inHuenced by a desire 
to make their budgets balance, or to avoid friction with rich planters and specu
lators; and the Colonial Office at home has not of late years been remarkable for 
its sympathy with reform. I think it probable that the work of the Mandates Commis
sion will on the whole be greatly helped by British opinion, but that British opinion 
itself will from time to time be hampered by powerful interests. A good deal will 
depend on the general colour of the Government in power. 

The above mentioned opponents of the League policy make comparatively little 
show: they murmur. among themselves, but they do not attend League of Nations 
Union meetings. At meetings the opposition comes mainly from the Left, not from the 
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Right. We have already mentioned the Marxist revolutionaries. As far as can be 
judged, they are extremely few in number; indeed, since the visible failure 01 the 
Russian Revolution they are officers without commissions and without an army. 
On the other hand, those who exist spend a large part of their time in attending 
public meetings, and their protest is extremely vocal. They are against the League, 
first, because most of the states in it live under the Capitalist system, and, secondly, 
because the League confessedly seeks to maintain the social order, both by preventing 
war and by removing gr~ve oppressions. The true revolutionary is opposed to these 
objects. He finds among his allies some of the extreme pacifists, especially those who 
during the War were sent to prison as "Conscientious Objectors". These Objectors 
were, in my opinion, at times harshly and unjustly treated, especially during the 
later years of the War. They varied in character from men of high religious feeling 
and real saintliness to "faddists" of somewhat deranged tempers, whose hand was 
against every man. Many of these are against the League of Nations both because 
it ultimately comtemplates the use of force, and, perhaps more, because it is openly 
supported by a Government which in their eyes has shown itself an organ of oppression 
and crime. Meantime the absence of Germany and Russia from the League is the 
cause of great discontent and criticism. Par beyond the borders of the Communist Party 
there is a kind of indignant sympathy with Russia, because of the way she appears 
to have been treated by the Western Powers. Any criticism of Russian policy at a 
League of Nations meeting has to be guarded and moderate, and is better prefaced 
by an apology. I think, however that the real attitude of these champions of Rus
sia is not for a moment that they think the Bolshevik Government good, much 
less that they wish to imitate its example: it is rather a feeling that, however bad 
the doings of the Russian Government may have been, the Prench and British pro
paganda against them has been exaggerated, unscrupulous, and in many cases cor
rupt. It is interesting to find that, for very much the same reasons, there is among 
British Radicals quite a strong group that may fairly be called "pro-German", 
though probably they would still strongly repudiate the term. These writers resent, 
first, the reckless anti-German propaganda with which the country was deluged 
during the War; and, secondly, the anti-German bias shown in the Treaty': and, 
as they believe, even in the action of the League of Nations itself. It was not un
usual in the year 1919 to find common soldiers in the Army of Occupation who had 
made great friends with the Germans they met. This may have been partly due 
to a certain natural affinity between Teutonic or Northern races, but it was in part • 
reaction against their own previous state of mind. They had been for years told such 
appalling things about the "Huns" that the sight of real German peasants and 
citizens could not but fill them with a sort of delighted surprise. The sympathy then 
generated has been strengthened by the recurrent friction J?etween England and Prance 
on matters of world policy and the League. These critics, I am sorry to say, some
times commend Germany for not having applied for admission to the League and 
urge her to maintain her refusal. A letter in 8 leading London paper last January 
maintained that Germany ought only to consent to join the League if, first, she 
was offered a seat on the Council, and, secondly, if th~ offer was preceded by • 
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solemn confession from all the Entente Powers that Oennany was not in any excep
tional degree to blame for the War I It is fairly obvious that groups holding these 
views will not be likely to obtain a large mass of public opinion in their support. 
MllCh more serious criticism, however, comes from quarters that are friendly to 
the League and generally Liberal in opinion. There are large numbers of men and 
women, who worked ardently for the League of Nations in its beginnings, and who 
associated it with the restoration of Europe and the re-establishment of international 
goodwill, who are now sincerely disappointed at the result of their efforts. It is 
no use disguising the fact that France has become unpopular in this country and 
Poland almost equally so. The change is extraordinary to one who remembers the 
enthusiasm with which the names of those two countries were received in public 
meetings as late as the year 1918. Seldom, indeed, can so much generous enthusi
asm have been so completely thrown away by those who benefited by it. The case 
against Poland can be put very briefly. Poland, it is argued, made war on Russia at 
the instigation of France in definite violation of her covenants under the League. It is 
not generally believed that she did so in pure self defence, and it is known that the 
League's refusal to take any action for the preservation of peace was due to the 
fact that France wanted the war. Since then Poland has, according to general belief 
in England, seized Vilna by a piratical undertaking and refused all reasonable settle
ments afterwards. She has committed, or connived at, similar filibustering in Upper 
Silesia, again with the secret support of French troops. She is as unsatisfactory 
as e~er in her treatment of the Jews, and appears to have committed very grave 
oPpression in Eastern Galicia. The bitter jest has been heard· more than once 
uttered by people who have been friends of Poland all their lives that now at last 
. historians can understand why_ Poland was partitioned I 

France's Polish policy has been one cause of anti-French feeling in England. 
It is constantly quoted as an instance of unfaithfulness to the League, and of a species 
of policy Which was, indeed familiar to the Quai d'Orsay of old, but is utterly out 
of touch with the conscience of modem Europe. Apart from this there is intense 
uneasiness in Great Britain about the French black armies. It seems to us both a 
cruel injustice to the Blacks and a suicidal policy for the· White races. If France 
takes a mandate to govern some territory "in the interests of the inhabitants"; if 
she has definitely undertaken in her official answer to the Gennan protest at the 
time of the Treaty of Versailles "to derive no benefit from her trusteeship", it seems 
to British opinon scarcely consistent with these pledges that black tribes, utterly 
ignorant of European disputes, should be conscripted into French armies and moved 
about the world as cannon-Iodder for the support of their disinterested trustee.') 

The Indian troops are sometimes cited as a parallel, but the Indian regiments 
who fought for Great Britain in France were all of thein volunteers. It is also 
felt that the presence of large hlack armies in Europe has in many ways distressing 

.) There are also differencel of opinion about the African Mandates: the British in general 
being in favour of Free Trade, 01 severe control of the Liquor Tral8e, and of recogui .. 
zing the natives u owners of the eon. But these points will be fought out in the Mandates 
Commi .. ion. 
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consequences; while the spread 01 military training and the knowledge of European 
methods of warfare among the countless millions 01 Africa is likely to imperil the 
whole future of the White Races. This uneasiness is, I fear, not abated by the fact 
that Dr. Dubois, the leader 01 the Pan-African movement, has actually expressed 
his approval of French policy. The French, on the other hand, threatened, as they 
believe, by the superior numbers 01 Germany, regard Alrica naturally Irom the 
military point of view: it is to them a reservoir of soldiers to make France equal to 
her enemy. 

Another of the rifts between England and France is, of course, the question of re
parations. It is almost universally recognized here that the claim for reparations made 
at the Peace Conference was altogether excessive and unreal. This does not yet appear 
to be admitted in France. Public opinion does not do justice in this matter to the 
French case against Great Britain. The French Irom the beginning made a firm de
mand for the reparation of the devastated territories. Of course, the demand was 
exorbitant - all such demands drawn up by the creditor and not criticized by the 
debtor are sure to be exorbitant - but the French originally asked for nothing else. 
Unfortunately, a cry was raised at the English General Election to make Germany 
pay" the whole cost of the War", and Mr. Lloyd George either accepted, or gave 
the impression that he accepted, that policy. In order not fiagrantly to break the terms 
of the Armistice, in which reparations were definitely confined to .. damage done to the 
civilian population by German aggression on land, by sea, or in the air", the device 
was adopted of making Germany responsible for the payment 01 pensions to wounded 
soldiers or the widows and dependants of soldiers. This had the effect of almost 
trebling the sum which could be demanded, and also of making the English share of 
all payments made by Germany much larger than it would have been, if the claims 
had been strictly confined to the original limits. It also produced a total sum so fanta
stic as to be in the eyes of all serious critics beyond the power of Germany to pay. 
France thus suffered in two ways: first, she was allowed and encouraged by the Bri
tisl) to base her financial policy on the expectation of receiving reparations on 8 much 
larger scale than was practically possible; secondly, of the poor and disappointing 
sums which did eventually come in from Germany, not quite sufficient to p-ay the 
costs of exacting them, France obtained 8 smaller share than she would otherwise 
have done, because of the British claim for pensions; and, thirdly, to add insult to 
injury, she found Great Britain at every conference telling her that she must reduce 
her expectations, and that the Election cries of 1918 were a mere delusion J England, 
the French observed with justifiable bitterness, had gone off already with the German 
ships and vast . colonial territoires. Uninstructed English opinion, however, scarcely 
recognizes these facts and.sees nothing in French polic;Y but 8 vindictive and un
intelligent rapacity which seems at every tum to be prt;venting the economic reco
very of Europe. 

I think there is reason to hope that this particular cause of quarrel may even
tually be cleared up. Mr. Keynes's two books have thrown much light upon the situ
ation. They have been widely read in most countries except France, and even in 
France their infiuence is being felt, and their fairness beginning to be recognized. It 
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seems likely that public opinion in England, at any rat,e in those parts of the population 
that are attached to the League of Nations, will probably accept the following policy. 
(1) All debts between the European Allies to be cancelled, which involves a nominal 
sacrifice of about eighteen hundred million by Great Britain. (2) In return for this 
F.:ance to allow her claims on Germany to be fixed at such a figure as the League 
or the "Bankiers' Committee" will regard 'as practical. (3) The ftnanciers then to make 
an immediate advance to Germany of a sum for the whole amount; this sum to be 
paid straight to France and enable the devastated districts to be restored without 
further delay. 

Unfortunately, even if the economic trouble can be smoothed out, lItere remailHl 
another very serious point of difference between French and British policy. Brielly, 
Great Britain believes in disarmament by general agreement, and France does not. 
France demands military alliances, and Great Britain detests the whole idea of them. 
It is suspected in some quarters lbat lite relations between France, Poland, Serbia, 
and Rumania are in some way closer than has been publicly divulged. It is observed 
lbat the French army is far lite largest in lite world, while those of her favoured 
associates come second. The prospects of a Franco-British pact are still undecided 
while I write; but, to judge from the tone of public meetings, lite idea of pledging 
Great Britain to intervene in a European War, in order to protect France against 
the attacks of neighbours who have less than one eighth of her armaments is apt to 
be greeted with derision. On general principles" also, opinion in League of Na
tions circles is dead against any military alliances between individual powers. On 
die ollter. hand, there is general, lItough somewhat reluctant, agreement lItat the 
military side of the League is not adequately developed in lite Covenant. The measu
. res for preventing war are quite satisfactory, up to lite point of the economic blo
ckade; but no dellnite provision is made for actual defence by the League of one 
of its members, if attacked by a Covenant-breaking state. The policy lbat linda 
most favour in lite circles touched by the League of Nations Union is the formation 
of a mutual defensive pact, open to all nations which have reduced their armaments 
to a scale determined by lite Mixed Commission of lite League. That is, every nation 
that has reduced its armaments to the degree that the League thinks' right should be 
entitled to a guarantee of military defence by all other law-abiding powers. This pact, 
of course, should be open to powers outside the League, provided they have duly 
reduced their armaments; but there. should be no duty whatever to defend from 
attack a power which refuses to join in the general disarmament. Such a treaty, of 
course, could not come into operation until it were accepted by all the more formi
dable powers. 

To sum up lItese remarks, it has to be admitted lItat at present lite' League has 
to some extent lost popularity in just those quarters where at one time it was regar
ded with enthusiasm, and this loss 01 popularity is entirely due to one general cause. 
The League, according to these critics, is still too much in the hands of the victors 
01 the Great War. It is moving in the direction 01 impartiality and justice, but it is 
moving too slowly. The leading Governments, it is alleged, nominally support the 
League, but seem seldom inclined to make the League frankly the keystone of their 
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foreign policy, or to take risks and face difficulties for the sake of carrying out the 
true principles on which the League is based. They appear still disposed to divide 
the world, as President Wilson expressed it, into .. those to whom they wish to be 
just, and those to whom they do not wish to be just". This opposition is irritating, 
and at times gravely disappointing, to those who are working In the interests 01 the 
League; but all must recognize that it is on the whole a healthy and stimulating 
opposition. It is one which only blames the League for its imperfections, and which 
will be more and more dispelled as the League increases in strength and courage. 
As a matter of fact, very few of the critics who make these attacks have actually 
severed their connexion with the League of Nations Union. 

Much more danger might have been apprehended, if the conditions 01 the 
present Parliament and the last General Election had been likely to continue. In 
the election of 1918 prominent members of the Government announced themselves 
to be in favour of the League of Nations. Consequently, when the League 01 Nations 
Union addressed certain test questions to candidates, it received favourable answers 
from almost everybody, and the vast majority of members elected in 1918 are, 
as a matter of fact, pledged to the support of the League. It need hardly be said 
that these pledges were often not worth the paper they were written on. They 
were often given by men who did not know what the League of Nations was. much 
less what national policies it implied. They were sometimes given by men who al 
heart were Ihoroughly opposed 10 League of Nations ideas. II would be amusing 
to calculate how many of those who pledged themselves to the League pledged them
selves also on the same night and in the same speech to expelling all aliens and 
making Germany pay the whole cost of the War. For the next General Election the 
League of Nations Union has developed a definite body of policy and has based upon 
it a detailed questionnaire, which will be submitted to every candidate. The resull 
will probably be that a larger number of candidates will dissent from the Union's 
policy, but a much larger number than before will really understand it, and will 
live up to their pledges. 

The present position of the movement in England is illustrated by the lollowing 
Resolutions which were advocated by Lord Robert Cecil at the Annual Meeting of 
the Union at Birmingham on Jan. 20. 1922 and carried for the most part withoul 
any dissentient voice: -

1. The League machinery has shown itself efficient, but, in view of the important 
work which awaits it, il needs strengthening. 

2. The British Governmenl should therefore -

(a) Formally lay it down thai the League is the keystone of its foreign policy 
and so inform all its representatives abroad. 

(b) Make it an avowed part of British policy to extend the membership of the 
League so as to include as soon as possible the United States, Germany, 
and Russia. 

(c) Take all possible measures to increase the authority of the meetings 01 the 
Council and Assembly; for this purpose -
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(I) The Prime Minister or Foreign Secretary should. attend important 
meetings of the Council, and the Foreign Office should be the De
partment charged with the carrying out of the League policy of the 

. Government. 
(This might be accomplished by making the League Minister, who 

should be in the Cabinet, an Assistant Secretary of State for Foreign 
Affairs. He might also be Chancellor of the Duchy and he should have 
a room in the Foreign Office. There might also be an interdepartmen
tal standing Committee for dealing with League questions of which 
the Assistant Secretary of State or his deputy should be Chairman 
and which should have members representing the War Olllce, Ad
miralty, Board of Trade, India Office, Colonial Office. A member of 
Cabinet Secretariat should be itS Secretary.) 

(II) The British Delegates at the Assembly should be a Minister of the 
Crown, e. g., the Prime Minister, Minister for Foreign Affairs, Assi
stan.t Minister for Foreign Affairs, as the case might· require, who 
should give the British 10te, and two others approved by Parliament 
to represent the public opinion of the country. There should also be 
two or perhaps three substitutes also representative of public 
opinion. At least one of the two representatives should be a repre
sentative of wage-eamers and at least one of the representatives or 
substitutes should be a woman. 

(Ill) The British Government should also urge that in accordance with the 
spirit of Article 7 of the Covenant all important Commissions and 
Committees of the League, including the Temporary Mixed Com
mission dealing with Disarmament, should include women amongst 
their members. 

3. The limitation of armaments contemplated by Article 8 should be pressed 
forward. In order to reassure those States who are reluctant to limit their armaments 
for fear of attack by their neighbours, a joint and several defensive alliance open 
to all members of the League, as well as to Germany, Russia, and the United 
States on condition that armaments are reduced to an agreed level, should be pro
posed. 

4. The provisions of the various Treaties designed for the protection 01 racial, 
linguistic, and religious minorities should be made effective and the necessary steps 
for this purpose should be pressed on the Council and Assembly of .the League. 

S. The mandatory system should be forthwith brought into full operation in 
Africa and proviSionally in Asia. 

6. We should offer to make large concessions as to our claim for Reparations and 
to cancel Allied debts provided our Allies would agree that the amount of Repara
tions to be paid by Germany and the method of payment should be determined by 
a tribunal to be appointed by a majority of the Council of the League of Nations. 

La_dooN ....... 1 



L'OPINION PUBLIQUE EN FRANCE ET LA 
SOCIETE DES NATIONS 

PAR 

A. AULARD 

On ne peut comprendre quel est actuellement 1'6tat de I'opinion publique en 
Prance, par rapport 1 la Soci616 des nations, que si on remonle dans Ie pass6 au 
moins jusqu 1 la R6volution de 1789 et au mouvement d'id6es d'ou elle est sorlie. 
Je vais donc d'abord parler bri~vement, de I'opinion fran~aise dans Ie pass6 et 
ensuile, avec Ie plus de pr6cision possible, de l'opinion fran~aise dans Ie pr6sent, 
c'esl l-dire depuis la lin de la derni~re guerre. 

I. L'OPINION PRANCAISE DA NS LE PASSE. 

En Prance, l'id6e de la Soci6t6 des nations fait partie d'une tradition, non 
seulement chr6tienne, mais gr6co-romaine. 

La Prance avait eu conscience d'etre un membre de celie civitas christiana, de celie 
r6publique chr6tienne, oil Ie monde chr61ien 6lait cens6 ne former qu'une seule fa
mille, une cil6 r6g16e par les conciles, pr6sid6e par Ie pape, gouvem6e par I'empereur 
et par les rois, avec une langue ofllcielle commune, Ie latin. La .. Republique chr6ti
enne" est encore invoqu6e en 1525, dans Ie trail6 de Madrid, entre Pran~is 1 er et 
Charles-Quint. Cette unit6 de la R6publique chr6tienne commen~a 1 s'affaiblir quand 
les langues indig~nes commenc~rent 1 supplanter Ie latin. C'est alors que se form~ 
rent des nations, des patries, reposant sur d'autres fondementa que la religion, par un 
commencement de s6cularisalion. La cit6 chr6tienne fut rompue par la }(6forme, 
et les trait6s de Weslphalie, en 1648, consacr~rent celie rupture en accordant Ie 
droit d'exister 1 des Elata non calholiques, en admettant des Elata protestants. 

En Prance, depuis la Renaissance, l'id6e se r6pand d'une cit6 humaine plus 
large que la cil6 chr6tienRe, l'id6e d'une cil6 humaine telle que I'avaient con~ue 
ou entrevue les penseurs grecs et les penseurs romains. Les Pran~s du XVI~me 
si~c1e, en relrouvanl et en 6tudiant les livres des anciens, virent que les stolciens 
avaient r6v6 une republique universelle, oil loules les nations se seraient fondues 
en une seule soci616. lis admir~rent Cic6ron professaill I'amour du genre humain, 
ce qu'jJ appelait caritas generis humani. Le plus gra~d des 6crivains fran~ais de 
celie 6poque, Montaigne, 6crivit dans ses Essais: "Non parce que Socrates I'a dil, 
mais parce q·u'en v6rit6 c'est mon humeur, et 1 I'aventure non sans quelque tort, 
j'estime tous les hOllUllejl mes compatriotes et embrasse un Polonois comme un 
Fran~is, postpasant celie Iyaison nationale l I'universelle et commune." 
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L'id6e d'un patriotisme qui embrasserait, non ~eulement la chr6tient6, mais 
I'humanit6, se retrouve, marne au XVIIi!lme sii!lcle, dans les 6crivains chr6tiens. 
Ainsi Bossuet elit, dans I. Politique tirte de l'Ecriture sainte: "Le partage des 
bit;ns entre les hommes, et la division des hommes m~mes en peuples et nations, 
ne doit point alt6rer I. Soei6t6 g6n6rale de genre humain". Dans Ie dialogue: 
Socrate fit Alcibiade, F6nelon fait dire • Soerate: "Chacun doit inllniment plus au 
genre humain, qui est la grande patrie, qu'. la patrie particulii!lre dans laquelle il 
est n6." 

Les deux plus c61i!lbres projets fran~ais d'organisation d'une Soci6t6 des nations, 
apri!ls que la R6forme eut disloqu6 la citt! chr6tienne, sont celui qu'on • pret6 • 
Henri IV et celui de l'abb6 de Saint-Pierre. 

C'est Sully, dans ses Economies royales, qui donna un plan, cens6ment 6labort! 
avec Henri IV: Tures refoul6s en As~e. Europe partag6e en six monarchies h6r6di
taires, cinq monarchies 61ectives et cinq r6publiques, Ie tout gouvem6 par une sorte 
de Conseil amphictyonique, gardien de la paix perp6tuelle et arbitre entre les 
gouvemements. 

S'il est plus que douteux qu'Henri IV ait adopt6 un tel plan, ce qui n'est pas 
douteux, c'est la cEIEbrit6 de ce plan, qui, sous Ie nom de "grand dessein" d'Henri 
IV hanta besucoup d'esprits au XVIII. sii!lcle: c'est sans doute la premii!lre Ebauche 
formul6e en France pour une SoeiEtE des nations succEdant • I'ancienne r6publique 
chr6tienne. 

Le projet de pRix perp6tuelle par l'abb6 de Saint-Pierre (1717) reposait sur cinq 
articles" fondamentaux", qu'on peut r6sumer ainsi: 1°) alliance entre les puissances 
europ6ennes sur la base du t/Q1u quo territorial, pour se g&rantir des guerres 
6trangi!lres et des guerres civiles; 2°) chaque allit!. contribuera aux frais communs en 
proportion de son revenu; 3°) chacun d'eux s'engagera • ne jamais recourir aux 
armes et • recourir toujours • la conciliation; 4°) I'alliance contraindra celui des 
alli6s qui enfreindrait Ie pacte; 5°) ces cinq articles seront intangibles, c'est 1 
dire qu'on n'y p~urra rien changer sans Ie consentement unanime de tous les 
alli6s. Comme ce projet perp6tuait les divisions territoriales de l'Europe, telles 
que Ie mitE d'Utrecht les avaient EtabUes, il Etait chim6rique, non par exc6s 
d'idEalisme, mais plut6t par exc6s de r6alisme, par Ie maintien d'un Etat de choses 
~us~ • • 

• 
Les grands ouyrages sur Ie droit des gens, oeuvres de Hollandais, d'Allemands 

ou de Suisses, comme Grotius, Puffendorf, Vattel, supposent ou prEparent une 
SociEtE des nations. Les p!lilosophes fran~ais du XVIII. si6cle ne IIrent point de 
tels plans; ils s'en moqui!lrent marne un peu • I'occasion, 1 cause des timidit6s ou 
des contradictions qu'ils y releYaient, et surtout parce que la r6alit6 d6mentait b"op 
cruellement la th6orie, en ce sii!lcle de diplomatie cynique, of! Ie roi de Prusse Fr6-
d6ric II viola si effrontEment les trait6s. . 

Cependant I'essentiel de la Soci6tE des nations se trouYe dans ces gros livres 
sur Ie droit des gens, dont Vattel a si clairement extrait et r6sum6 les plus viYantes 
idees. Et les philosophes fra~ais s'en. sont bien plus inspir6s qu'Us ne I'ont dit. 

I.-
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Au lieu d'~rire des volumes sur cette matillre, c'est en passant par boutade ou 
par occasion, dans leurs pamphlets ou dans leurs ~rits divers, qu'iIs ilIustrent et 
popularisent l'id6e fondamentaIe, II savoir que les nations entre elles doivent ap
pliquer les memes rllgles ,de morale et de justice que les individus appliquent 
entre eux. 

lis oscilIent entre l'id6e de conf6d6rer les nations en conservant II chacune son 
individualit6 et !'id6e de les fondre en une seule nation. 

Dans Mably, par example, qui eut tant d'inftuence sur les hommes de la R6-
volution, on trouve ces deux points de vue, et dans Ie meme 6crit. 

C'est dans les Enlretiens de Plwcion (1763): 
"II en est, dit Mably, de !'amour de la patrie comme de !'6conomie, de la gl!nl!r ... 

sitl!, etc. Soumis comme elles A une vertu supl!rieure, iI doit comme elles lui ob6ir, 
ou ses erreurs, loin de servir la rl!publique, en pr~ipiteront la d6cadence. 

"Cette vertu sup6rieure II I'amour de la patrie, c'est I'amour de !'humanill!. 
Etendez votre vue, mon cher Aristias, au delA des murailles d' Athl!nes. Est-i1 
rien de plus oppos6 A ce bonheur de la Soci6t6, dont nous reeherchons Ie principe, 
que ces haines, ces jalousies, ces rivaliti!s, qui divisent les nations? La nature 
a-t-elle fait les hommes pour se d~hirer et se d6vorer? Si elle leur ordonne 
de s'aimer, comment la politique serait elle sage en voulant que !'amour de 
la patrie portat les citoyens II reehercher Ie bonheur de leur rl!publique dans 
Ie malheur de ses voisins? Faisons disparaitre ces frontillres, ces limites, qui 
st!parent l'Attique de la Grllce et la Grllce des provinces des Barbares, et iI me 
'semble que rna raison s'l!tend, que mon esprit s'l!lllve, que tout mon litre s'agrandit 
et se perfeetionne. S'i1 est doux pour moi que mes concitoyens veillent II rna sliretl!, 
combien n'est iI pas plus agrt!able de penser que Ie monde entier doit travailler 
II mon bonheur I" 

Socit!tl! des nations, rl!publique unique du genre humain, ce sont les deux lormes 
de I'humanitarisme au VIlle sillcle, humanitarisme dont Ie but est d'6tablir une 
paix universelle. Voltaire, Rousseau, Raynal collaborent II cette id6e, par Ie lait 
meme qu'i1s condamnent, avec une t!loquence opiniitre, la. guerre, toute guerre_ 
Rousseau eut-i1 !'id6e d'une socit!t6 des nations? On voit qu'i1 songeait I!I1rtout II 
ft!dt!rer les petites nations entre elles. 

Ce qui est plus intl!ressant et important, c'est de noter qu'. !,Assembl6e con
stituante, dans Ie d6bat sur Ie droit de paix et de guerre, lurent 610quemment 
exprimt!es les idl!es sur lesquelles nous fondons la Sod6t6 des nations, c'est-~ire 
les principes du droit d~ gens. 

C'est mllme vraiment une Socit!tt! des nations que proposa Volney dans la sl!ance 
du 18 mai 1790: ' 

.. Jusqu'll ce jour, dit-i1, !'Europe a prt!sentt! un spectacle .,ftigeant d'orgueil 
apparent et de misllre r6elle; on n'y comptait que d~ maisons de princes et des 
intl!rets de families. Les nations n'y avaient qu'une existence accessoire el prt!caire; 
on portail en dOl des peuples comme des troupeaux_ Pour les menus plaisirs d'une 
IlIle, on ruinail une contr6e; pour les pactes de quelques individus, on privail un 
pays de ses avantages naturels_" 



LA FRANCE ET LA SOCIETE DES NATIONS 213 

·Vous cbangerez, messieurs, un 6tat de choses sf d6plorable; vous ne soulfrirez 
plus que des millions d'hommes soient Ie jouet de quelques-uns, qui ne sont que 
leurs semblables, et vous rendrez leur dignit6 et leur droits aox nations. La d6lib6-
raiion que vous a1lez prendre aujourd'hui a cette importance, qu'elle va etre 
1'6poque de ce grand passage. Aujourd'hui vons aUez faire votre entr6e dans Ie 
monde politique. Jusqu'l ce moment, vous avez d6lib6re dans la France et pour la 
France; aujourd'hui, vous aUez d61iberer pour l'univers et dans I'univers. Vous 
aUez, j'ose Ie dire, convoquer l'assembl6e des nations." 

Puis Volney pr6senta ce projet de d6cret: 
"L'assembl6e d6clare solenneUement: 
u 1. Qu'elle regarde l'universaJit6 du genre humain comme l1e formant qu'une 

milme et seule soci6t6, dont I'objet est la pRix- et la bonheur de tous et de chacon 
de ses membres; 

"2. Que, dans cette grande soci6t6 g6n6ra1e, les peoples et les £tats, consid6r6s 
comme individus, jouissent des memes regies de justice que les individus des 
soci6t6s partielles -et secondaires; 

.. 3. Que, par cons6quent, nul peuple n'a Ie droit d'envahir la propri6t6 d'un 
autre peuple nj- de Ie priver de sa libert6 et de ses avantages naturels; 

"4. Que toute guerre entreprise par un autre motif et pour un autre objet que la 
d6fense d'un droit juste est un acte d'oppression, qu'iJ importe l toule la grande 
soci6t6 de r6primer, parce que I'invasion d'un £tat par un autre £tat tend. menacer 
\a tibert6 et la sBret6 de tous. 

.Par ces motifs, I' Aaaembl6e natipnaie a d6cr6t6 et d6cr~te, comme article de 
la Constitution fran~: 

.. Que 1a nation fran~sise s'interdit de ce moment d'entreprendre aucune guerre 
tendant • accroitre son territoire actue!." 

Si ce projet de d6cret ne lut pas vot6 par I' Aaaembl6e, it n'en rll9ut pas moins 
de vifs applaudissements, et, en somme, c'est I'essentiel de ce projet qu'elle adopta 
quand elle d6cr6ta, Ie 22 msi 1790, en une formule propos6e par Ie due de 
Uvis et adopt6e par Mirabeau, .. que la nation fran~sise renonce • entreprendre 
aucone guerre dans la vue de fsire des conquetes, et qu'elle n'emploiera jamsis 
ses forces contre la libert6 d'aucun peuple". 

Ce d6cret qui devint un article de la Constitution de 1791 (titre VI) et dont un 
historien conservateur, Albert Sorel, s'est moqu6 avec une sorte de d6pit, a 6t6 
inspire par I'esprit mi!me de la R6volution fran~ise. C'est Ie principe du libre 
consentement des peuples, reconnus maltres de disposer de leur destin6e. 

Ce principe lut bient6t invoqu6 et appliqu6 pour I'annexion d'Avignon et do 
Comtat • la France. 

Le 26 juin 1790,I'Assembl6e constituante admit. sa barre les d6put6s d'Avignon, 
qui venaient demander I'annexion de leur ville. la France: "Oui, dirent-its, noDS 
osons Ie predire, et peut-i!tre Ie temps n'en est pas 610ign6, Ie peuple fran~ais 
donnera des lois • I'univers entier, et toutes' les nations viendront se r6unir • lui 
pour ne plus fsire de tous les hommes que des amis et des frflres. Le peuple 
avignonnais a voulu etre Ie premier. Plac6 au milieu de la France, ayant les memes 
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mreurs, Ie m!me langage, nous avons voulu avoir les memes lois." L'Assembl~e 
n'annexa Avignon et Ie Comtat qu'apr~ de longues Msitations, quand elle se fut 
bien assur~e de la volontt! des habitants. 

Ce principe du Iibre consentement des peuples fut respec~ par la R~volution fran. 
\raise pour toutes les annexions ult~rieures: Savoie, comt6 de Nice, principaut6 de 
Monaco, Belgique, rive gauche du Rhin. Les populations furent consult~es, soit par 
Ie moyen d'une Convention 61ue, soit par I'expression directe des voeux des 
habitants dans Ie ressort de chaque commune. Ou imprim6s ou manuscrits aux 
Archives nationales, les textes qui expriment ce Iibre consentement sont J'~loquent 
temoignage de la loyaut6 du peuple fran~ais l observer Ie principe proclam6 par la 
Constituante dans sa s6ance du 22 mai 1790. 

On peut dire aussi, qu'j) y eut comme une 6bauche ou un commencement de 
Soci6t6 de nations dans ces r6publiques sreurs faisant ceinture l la France: r~pu· 
bliques batave, helv6tique, Iigurienne, cisalpine, parth~nop6enne, romaine. 

Rappelons en outre qu'iJ fut plusieurs fois question, pendant la R6volution, de 
compl6ter la D~laration des droits de I'homme et du citoyen par une D~laration des 
droits des gens. 

Dans la s6ance de la Convention nationale du 21 avril 1793, Robespierre 
s'exprima ainsi: 

"Le Comit6 a absolument oubli6 de consacrer les devoirs de fratemi~ qui unis
sent les hommes iI toutes les nations et leur droit l une mutuelle assistsnce. II paralt 
avoir ignor6 les bases d'universelle alliance des peuples contre les tyrans. On 
dirait que votre Mclaration a 6t6 faite pour un troupeau de cr~atures humaines 
parqu6 sur un coin du globe, et non pour I'immense famille l laquelle la nature 
a donn6 la terre pour demeure et pour s~jour. 

"Je vous propose de remplir cette grande lacune par les articles suivants. lis 
ne peuvent que vous concilier I'estime des peuples. II est vrai qu'i1s peuvent avoir 
pour inconv6nient de vous brouiller sans retour avec les rois. J'avoue que eet 
inconv6nient ne m'effraie pas; iI n'effraiera point eeux qui ne veulent pas so 
reconcilier avec eux. 

"Voici mes quatre articles: 
"1. Les hommes de tous les pays soot fr~res, et les diff~rents peuples doivent 

s'entr'aider selon leur pouvoir, comme les citoyens du m!me £tat. 
"2. Celui qui opprime 1IIIe nation se d6clare I'ennemi de toutes. 
"3. Ceux qui font la guerre l un peuple pour arreter les progr~ de la Iibert6 et 

an6antir les droits de I'homme devront etre poursuivis par tous, non comme des 
ennemis ordinaires, mais comme des ennemis et des brigands rebelles. 

"4. Les rois, les aristocrates, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves 
r6volt6s contre Ie souverain de la terre, qui est Ie genre humain, et contre Ie !ib6-
rateur de I'univers, qui est la nature." 

Aucun vote n'intervinL 
Quand on discuta Ie projet montagnard de Constitution, un conventionnel, 1'.bb6 

Gr6goire, sorte de chr6tien d~mocrate, proposa (18 juin 1793) une D6clarllion 
du droit des gens. Elle ne ful, alors, ni accueillie ni meme publi6e. La Convention 
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se bpma .. d&:r6ter (articles 118 .. 121) de la Constitutipn de 1793: "Le peuple fran
\;ais est I'ami et l'alli6 naturel des peuples Iibres. 11 ne s'immisce point dans Ie 
gouvemement des autres nations; iI ne souffre pas que les autres nations s'immiscent 
dans Ie sien. 11 donne asile aux 6trangers bannis de leur patrie pour la cause de la 
Iibert6. II Ie refuse aux tyrans. II ne fait point de pRix avec un ennemi qui occupe Ie 
tenitoire. U 

Gr6goire pr6senta de nouveau spn projet Ie 4 Doreal an III, quand on recommen9a 
.. f&ire une Constitution. 

II dit qU'une d6claration du droit des g~ns "sera Ie fanal- vers lequelles opprim6s, 
vers leque1 surtout les Polonais malheureux toumeront leUrs regards, et eet aspect 
relflvera leur courage." 

II posa en principe que chaque nation, me.me petite, est souveraine, aussi bien 
Saint-Marin que la France: "Les nations, dit-i1, ont Ie droit de _ s'organiser, de se 
lier, de s'incorporer en traitant d'6gal .. 6gal entre elles comme entre les hommes. 
S'i1 doit exister des rangs, c'est la vertu qui les donne." 

II esp~re que Ie despotisme disparaltra, "que les peuples, d6tromp6s des lausses 
id6es de grandeur et connaissant mieux leurs interets, S'OCCUPeront .. vivifter leur 
6conomie politique, qu'alors tomberont peut-etre les barri~res entre les nations; 
qu'elles 6tendront les unes vers les autres leurs mains fratemelles, bien convaincues 
que, pour elles comme pour les individus, les bonnes moeurs et III justice sont les 
sources uniques du bonheur." 

,La d6claration de Gr6goire, assez mal redig6e, posait eependant des principes 
utUes. 
_: Et d'abord souverainet6 de chaque nation. Puis ces deux articles: "Un peuple doit 
agir .. 1'6gard des autres comme iI d6sire qu'on agisse a son 6gard; ce qu'un 
homme doit l un homme, un peuple Ie doit aux autres". "L'int6ret particulier d'un 
peuple est subordonn6 l l'int6ret de la famille humaine." 

Si GrEgoire disait qu'-un peuple "n'a pas Ie droit de s'immiscer dans Ie gouverne
ment des autres," U d6clarait qu'i1 n'y a de gouvemements conlormesau droit de 
peuple "que ceux qui sont fond6s sur 1'6galit6 et la Iibert6." 

La Conven~on d6cr6ta I'impression de ce projet. 
Mais Ie Comit6 de salut public vit des inconv6nients .. consacrer, par une mani

festation offlcielle, ces paroles contre les gouvernements absolus, au moment oil iI 
venait de n6gocier la pRix de Bile avec Ie roi de Prusse et oil iI pr6parait ci'autres 
projets diplomatiques. 

Le lendemain 5, iI demanda, par I'organe de Merlin (de Douai), Ie rapport du 
d6cret d'impression. Gr6goire lui meme s'associa .. cette motion, qui fut vot6e; 

Donc les hommes de la R6volution ne promulgu~rent, offlciellement, aucune d6cla
ration du droit des gens; Us n'esquiss~rent aucune 6bauche offlcielle de la Soci6t6 
des nations ou de la R6publique universelle. Pourquoi? A cause de 1'6tat de l'Europe, 
.. cause de I'ignorance des peuples, l cause de l'impossibilit6 d'6tablir des institutions 
Iibres chez autres nations, l cause de la necessit6 de n6gocier avec les Iltats des
potiques. 

Toutefois les principes du droit des gens, quoique non formul6s dans une d6cla-
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ration 1 part, faisant pendant 1 la d6claration dee droits de I'homme et du citoyen, 
sont implicitement contenus dans cette d6claration, qui ne s'applique pas aux Beula 
Fran9ais, mais 1 toute l'humanit6. 

A aucun moment, aucun peuple peut-etre n'a eu Ie sentiment de l'humanit6 comme 
Ie peuple· fran9ais laisant sa r6volution. 

II aurait voulu que tous les autres peuples pussent s'affranchir et s'organiser • 
son exemplI', non pour les dominer ou les diriger, mais pour les rendre heureux. 

La R6volution Iran9aise fut presque aussitat propagandiste. 
Cette propagande, qui s'exer9a surtout de 1790 II 1792, avait pour but d'aider les 

peuples II se d6livrer de leurs tyrans, et comme la R6volution Iran9aise s'6tait faite 
par un mouvement II forme municipale, les Fran9ais parlaient de "municipaliser" 
l'Europe. 

A I' Assembl6e 16gislative Isnard souleva I'enthousiasme, Ie 29 novembre 1791, 
en proposant de "traiter tous les peuples en Ir~res", d'exciter la guerre des peuples 
contre les rois, et iI proph6tisa que "Ies peuples s'embrasseront II la lace des tyrans 
d6tron6s." 

Le 19 novembre 1792 la Convention nationale promit, par un d6cret solennel, 
secours et assistance aux peuples qui voudraient secouer Ie joug du despotisme. 

Les peuples ne se soulev~rent pas, faute de lumi~res, et les despotes Be coalis~rent 
pour combattre ce foyer fran9ais de propagande. A la suite de d61aites militaires, 
la Convention du d6savouer son d6cret. Sur la motion du r6aliste Danton, ell~ 
d6clara, Ie 13 avril 1793, qu'elle ne s'immiscerait pas dans les affaires des autres 
peuples et r6clama la r6ciprocit6. 

Mais la propagande revolutionnaire n'avait pas 6t6 sans r6sultat. En 1792, quane! 
ils conquirent la rive gauche du Rhin, . nos g6n6raux y combl~rent les voeux de I. 
population en abolissant Ie r6gime 16odal, qui pesait si durement sur elles. Lorsque 
ces r6gions, un instant perdues, furent reconquistlS, la suppression de la 16odalit6 y 
fut d6Hnitive sous Ie r6gime fran~ais, et c'est celie suppression qui rendit alors la 
France aimable aux Rh6nans, et qui leur fit d6sire.r d'etre Fran~ais. 

Cette propagande, en proclamant la fratemit6 des peuples, illustrait par Ilvance 
l'id6e· meme de la Soci6t6 des nations. On pourrait presque dire que I. fratemit6 des 
peuples embrassant la fratemit6 des individus, c'est l'id6e prolonde et essentielle 
de la R6volution fran~aise . 

• • 
• 

Les id6es humanitaires, qui sont I. source spirituelle de la Soci6t6 des nations, 
et qui avaient eu sous la R6volution fran~aise, la HorBison que j'ai montr6e, subirent 
une 6clipse en meme temps que I. R6volution lran9llise elle-meme s'6clipsait. 

Sous Napol60n, la France semble d6goQt6e de cet id6a1 de fratemit6 intemati~ 
nale dont elle avait 6t6 si enthousiaste en 1792. On la voit se passionner pour la 
gloire militaire. C'est 1'6poque des conquetes d6mesur6es, et, comme noua disona 
aujourd'hui, de l'imp6rialisme. Co n'est pas un Fran~i9, c'est un Savoisien, Ie cornte 
Joseph de Maistre qui alors, loin de France, trace en langue Ir.n~ais un projet 
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chrt!tlen de Socit!tt! des nations dans ces Soutes tU Saint-Petersborug que ne paru
rent" qu'en 1821, ap~ la mort de l'auteur. 

En"tombant, Napolt!on laissa la France plus petite qu'il ne I'avait reQue des mains 
de la R6volution; il la laissa mutil6e. Elle avait perdu cette fronti~re du Rhin, cette 
Rh6nanie, que lui avait procur6e I'application meme des principes de la R6volution 
et du droit des peuples l disposer d'eax memes. Pendant longtemps, l'opinion fran
~se ne parut prt!occup6e, en mati~re de politique ext6rieure, que des moyens 
d'obtenir, soit par les armes, soit autrement, une.r6vision des trait6s de 1815. 

Ainsi, c'est tout-l-fait en dehors de I'inlluence et de la participation fran~aise que 
se produisit, ap~ la chute de Napol60n, un mouvement pacillque dans" les paya 
de langue anglaise. II ne semble pas qu'alors, en France, on ait meme connu la 
fondation de la New-York Peace Society et d'autres soci6t6s analogues dans l'Ohio 
et Ie Massachussetts, en 1815, ni la fondation de la Soci6t6 de paix de Londres en 
1816. 

Mais s'il ny"a pas en France, ap~ Waterloo, de mouvement populaire pour 
l'organisation de la pRix, il y a des voix fran~aises isol6es, 11 yale pacillsme d'une 
6lite, - la chose, et non Ie mot, qui n'existe pas encore. D~ Ie moia d'octobre 
1814, Ie plus 6minent des sociologues fran~ais, Saint-Simon, en collaboration avec 
son 61~ve Augustin Thierry, publie, en forme de lettre adress6e aax parlements 
d' Angleterre et de France, un important ouvrage, intitul6: "De la r~organisation de 
la Socia, sruoplenne, ou de la nkessit' lit des lIIO)Iens tU rassembler les peoples de 
l'Europe en un sew corps po/itique, en conservant a chacun son ind4pendance natio
nale." On y lit ces paroles, oft est inclus I'esprit meme de la Soci6t6 des nations, 
~'11 viendra sans doute un temps oft tous les peuples de l'Europe sentiront qu'il faut 
r6gler les points d'int6ret g6n6ral avant de descendre aax int6rets nationaux. Alors 
les maax commenceront l devenir moindres; les troubles l s'apaiser, les guerres 
l s'6teindre. C'est-Il que nous tendons sans cesse; c'est-I. que Ie cours de I'esprit 
humain nous emporte. Mais lequel est Ie plus digne de la prudence de l'homme, ou 
de s'y trainer, ou d'y courir?" C'est bien la Soci6t6 des nations que demande d~ 
lors Saint-Simon, puisqu'il propose de cr6er .. un parlement g6n6ral plac6 au-dessus 
de tous les gouvemements nationaax et investi du pouvoir de juger leurs diff6rends." 
Ailleurs, it pr6conisa Ie syst~me d'une alliance franco-anglaise aboutissant l une 
Soci6t6 europ6enne, avec un roi d'Europe h6r6ditaire. (11 ne dit pas qui sera ce roil. 
Ce n'est pas une Soci6t6 europ6enne des nations qui fut alors 6tablie, mais la' 
Sainte-Alliance, Iigue des rois contre les peuples. 

Le roi LouiS-Philippe lut tr~ pacillque, on peut meme dire pacillque l outrance. 
C'est sous son r~gne, en 1843, que les quelques groupements d'amis de la paix qui 
existaient ~ et Il dans Ie monde civilis6 llrent un congr~ l Londres. II n!y assist. 
qu'un Fran~ais, mais repr6sentatif: c'6tait Ie due de Larochefoucauld-Liancourt, 
pr6sident d'une Soci6t6 fran~aise de morale chr6tienne, laquelle, fond6e en 1821, 
avait form6 un Comit6 de la paix. A ce congr~ fut vot6 Ie voeu qu'une clause de 
m6diation"fOt ins6r6e dans tous les trait6s. Le congr~ envoya des d616gu6s l Louis
Philippe pour lui pr6senter ce voeu: Ie roi des Fran~ais leur lit Ie meilleur accuell. 

Mais it faut avouer que Ie pacillsme de Louis-Philippe n'6tait pas populaire. On 
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lui reprochait de vouloir la paix l tout prix, d'abaisser la France devant l'Angleterre, 
de se r6signer aux trait6s de 1815, d'oublier la honte de Waterloo. b'autre part, 
Louis-Philippe, en ramenant solennellement en France les cendres de Napol~on, 

commettait la maladresse de donner ainsi une occasion ~clatante aux partisans de 
la gloire militaire et de l'imp6rialisme. 

Toutelois, i1 laut distinguer la masse de l'~lite, ou plutat d'une 6lite, qui, ll'encon
tre de I'opinion g6n6rale, de la grosse opinion, glorifia toutes les id6es d'ofl sortira 
Ia Soci6t6 des nations. 

Le saint-simonisme se d6veloppe, et c'est avant tout sur la collaboration des peup
les qu'i1 londe sa r610rme sociale. Enlantin veut organiser "Ia sainte lamille hu
maine", sur I'id6e <Cd'association universelle", et en prenant pour point de d6part 
la triple alliance de la France, de I' Angleterre et de I' AllemagD6. En 1831, i1 de
mande un congr6s des peuples pour 61aborer une "charte internationale des nations". 
En 1840, dans son livre: "De la politique generole et du r"le !U la France en 
Europe", Victor Consid6rant d6montre que la politique qui a pour but "Ia londation 
de Ia pRix g6n6rale et de I' Association des nations" est conlonne au caract~re natio
nal des Fran~ais, qui ont pour mission et pour devoir d'en prendre I'initiative. 11 
demande une "Congr~ d'unit6". 

En 1839, un grand chr6tien social, Lamennais, dans sa "Polit/que 11 I'usage du 
peuple", avait g1orifi6la Iratemit6 des peuples, et, alors que les conceptions n'allaient 
pas au-dell des Btats-Unis d'Europe, i1 avait pr6dit "Ia lamille universelle du genre 
humain". 

Le socialiste catholique Constantin Pecqueur veut une "Republique de Dieu", 
une .. arm6e de Ia pRix", une .. justice universelle", un arbitrage obligatoire.') 

Le plus 610quent des pr6curseurs fran~ais de la Soci6t6 des nations, Ie plus 
610quent des pacifistes, l 1'6poque de Louis-Philippe, ce lut Lamartine. A I. cham
bre des d6put6s, dans son discours du 10 16vrier 1840, iI londa I'avenir sur une 
.. fratemit6 europ6enne", et iI londa cette Iratllmit6 europ6enne sur I'union de la 
France et de I'Angleterre, union qui, dit-i1, sera "Ie pi6destal des droits du genre 
humain". L'ann6e suivante, dans sa p06sie la Marseillaise de la pal", iI fit entendre 
la note intemationaliste, la plus hardie qu'on eOt encore entendue, s'6criant; 

L'6golSme et la haine ont seuls une patrie, 
La fratemit6 n'en a pas I 

Mais ce en de Lamartine lut presque sans 6cho, et l sa p06sie si pacifiste et si 
grave iI semble qu'on pr616ra Ie petit po~me beIliqueux et souriant d'Alfred de 
Musset. 

• • 
• 

La naissance et Ies progr~ du socialisme en France, ~ la fin du r~gne de Louis
Philippe, chang~rent ces dispositions, au moins dans Ia cIasse ouvri~re. La R6volu
tion de 1848, par Ie triomphe de Ia d6mocratie, ramena Ie peupIe fran~ au id6es 

1) Voir Ie recent et instructif livre de M.J.-L Puecb: "La traditiOD eoclaliste eo France d laS0ci6t6 
des nations-. 



LA FRANCE ET LA SOCIETE DES NATIONS 219 

de fratemit6 internationale, et la revanche de Waterloo ne ftt plus partie du pro
gramme de I'opinion Iib6rale. 

Devenu ministre des affaires 6trang6res du gouvernement provisoire, Ie po~te La
martine adressa aux agents cliplomatiques, Ie 4 mars 1848, une circulaire oil on lisait: 
"La raison, rayonnant de partout, par dessus les fronti~res des peuples, a cr66 entre 
les esprits cette grande nationaIit6 intellectuelle qui sera I'ach~vement de la R6volu
tion ·lran~e et la constitution de la fraternit6 internationale du globe". Le .Monileur. 
journal offtciel do gouvernement r6publicain, d6clara, Ie 28 juillet 1848, que la 
R6publique fran~se "vient au secours du temps, et des id6es qui pr6parent peu
.pen les Etats-Unis de I'ancien continent". 

Parmi les precurseurs de la Soci6t6 des nations, iI faut citer Auguste Comte, qui 
a commenc6 II 6crire sous la Restauration et .IIOUS Louis-Philippe, mais dont l'inRu
ence est post6rieure II ses premiers 6crits. II a d6velopp6 l'id6e d'une f6d6ration des 
puissances occidentales. Son disciple Littr6, en 1849, exalta l'id6e d'une R6publique 
occidentale, disant que, "par son histoire, par ses sentiments, par ses int6rets, 1'0cei
dent est pouss6 vers une conf6d6ration r6publicaine". 

Mais, II cette 6poque de la seconde R6publique, Ie mouvement paciflste se mani
lesta en Franc;e autrement que par des 6crits. Tout Ie socialisme, qui alors, II un 
moment, participa au pouvoir en la personne de Louis Blanc, lut paciRste, et tendit 
II la Iraternisation des peuples en restaurant les fonnules de 1792. II y eut aussi, 
dans Ie meme sens, d'importantes manifestations internationales. En septembre 1848 
eut lieu II Bruxelles Ie second Congr~ de la paix. Un d6put6 fran~ais, Francisque 
Bouvet, y repr6senta I' Assembl6e constituante et y joua un rOle. 

Dans cette France devenue r6publicaine, Ie mouvement paciflste est maintenant 
assez lort pour que ce soit II Paris que se r6unisse, en aoOt 1849, Ie troisi~me Con
gr~ de Is paix, qui eut un immense retentissement. L'archeveque de Paris en lut 
nomm6 pr6sident honoraire. Le pr6sident effectif fut Victor Hugo. Le vice-pr6sident· 
fut l'Anglais Cobden. On entendit; du cOt6 fran~ais, des discours d'EmiIe de Girar
din, de Bastiat, de l'abb6 Deguerry. Mais Ie discours qui ftt sensation (21 aoOt 1849), 
ce fut celui de Victor Hugo. Le po~te venait de rompre d6ftnitivement avec les par
lis r6trogrsdes. Jadis 16gitimiste, iI s'6tait ralli6 lila R6volution fran~aise, et en avait 
6tucli6 ardemment l'histoire. Autant historien que po~te, c'est de l'unit6 fran~aise 
que, dans son discours, iI fait sortir l'unit6 mondiale: 

" Messieurs, dit-iI, si quelqu'un, iI y a quatre siflcles, 1II'6poque oilla guerre existait 
de commune II commune, de ville II ville, de' province II province, si quelqu'un eOt 
dit II la Lorraine, II la Picardie, II la Normandie, II 18 Bretagne, II I' Auvergne, au 
Dauphin6, II Is Bourgogne: Un jour viendra ou vous ne lerez plus Ia guerre, un joilr 
viendra oil volis ne 16verez plus d'hommes d'armes les UDS contre les autres, un 
jour viendra oil on ne dira plus: Les Normands ont attacju6 les Picards, les Lorrsins 
ont repouss6 les Bourguignons. Vous aurez bien encore des diff6rends II r6gler, des 
int6rets II d6battre, des contestations II r6s0udre. Mais savez-vous ce que VOllS met
trez II la place des hommes d'armes? Savez-vous ce que vous mettrez II la place 
des gens de pied et de cheval, des canons, des fauconneaux, des lances, des 
piques, des 6p6es? Vous mettrez une petite bolte de sapin que vous sppellerez 
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I'urne de scrutin, et· de celie bolte iI sortira, quai? Une assembl6e en laquelle vous 
vous sentirez taus vivre, une assembl6e qui sera votre Ame • taus, un concile sou
verain et populaire qui d6cidera, qui jugera, qui r6soudra tout en loi, qui lera tomber Ie 
glaive de toutes les mains et surgir la justice dans toutes les creurs, qui dira a chacun: 
L. Hnit ton droit, ici commence ton devoir. Bas les armes I Vivez en paix I Et ce lour 
la, vous vous sentirez une pens6e commune, des inter!ts communs, une destin6e 
commune; vous vous embrasserez, vous vous reconnaltrez HIs du meme sang et 
de la m!me race; ce jour I. vous ne serez plus des peuplades ennemies: vous serez 
un peuple; vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne, la Pro
vence: vous serez la France". 

"5i, continue Victor Hugo, on avait dit cela alors, on eOt 6t6 dedaigneusement 
trait6 de songe-creux. Or, celie chim~re, c'est aujourd'hui la r6alit6. Eh bien, Ie 
po~te dit • la France, • I'Angieterre, • la Prusse, • l'Autriche, • I'Espagne, a l'Italie, 
II. la Russie: "Un jour viendra au les armes vous tomberont des mains 11 VOU! aussi. 
Un jour viendra ou la guerre paraltra aussi absurde et sera aussi impossible entre 
Paris et Londres, entre P~tersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait 
impossible et qu'elle paraltrait absurde aujourd'hui entre Rauen et Amiens, entre 
Boston et Philadelphie. Un jour viendra au vous France, vous Russie, vous lillie, 
vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vas 
qualit6s distinctes et votre glorieuse individualit6 vous vous ·fondrez 6troitement dans 
une unit6 sup6rieure et vous constituerez la Iraternil6 europ6enne, absolument comme 
la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provin
ces se sont fondues dans la France .... Un jour viendra au les boulets et les bombes 
seront remplac6s par les votes, par Ie suffrage universel des peuples, par Ie v6ne
rable arbitrage d'un .grand s6nat souverain, qui sera 11 I'Europe ce que Ie Par
lement est • I'Angleterre, ce que la Di~te est • l'Allemagne, ce que l'Assembl6e 
16gislative est • la France." 

Pr6voyant (avec un peu trap d'optimisme) que Ie g6nie am6ricain fraterniserait 
aussi avec Ie ge!nie europ6en, dont iI est HIs, Victor Hugo pr6disait en m!me temps 
I'association de "ces deux groupes immenses, les BtalS-Unis d'Am6rique, les.BtalS
Unis d'Europe". 
. Ce congr~, au Victor Hugo parla si magniHquement, aboutit l des r6s0lutions, 
redige!es par des Fran~ais, au se trouve d6ja la 5oci6t6 des nations, au plut/It une 
50ci6t6 des nations m.eilleure que celie qui existe aujourd'hui. Voici ces r6s0lutions, 
dont Ie souvenir doit vivre: 

.. Le recours aox armes '6tant un usal:e condamne! par la religion, la morale, I. 
raison, l'humanit6, c'est pour tous les hommes un devoir et un moyen de salut de 
rech~rcher et d'adopter les mesures propres • amener I'abolition de la guerre; et les 
&mis de la paix universelle, re!unis • Paris les 22, 23 et 24 aoOt en congr~, ont 
6mis les voeux suivants: . 

.. l. La paix pouvant seule garantir les int6rets morame et mat6riels des peuples. 
Ie devoir de taus les gouvernements est de soumettre 11 un arbitrage les dilf6rends 
qui s'61~vent entre eux, et de respecter les d6cisions des arbitres qu'ils auront 
choisis. 
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"2. II est utile d'appeler I'attention de tous les gouvernements sur la necessite 
d'entrer, par une mesure gen6rale et simultan6e, dans un systeme de d6sarmement 
aIIn de reduire les charges des Etats et en meme temps faire disparaitre une cause 
permanente d'inqui6tude et d'irritation entre les peuples • 

. "3. I.e congr~ recommande .. tous les amis de la paix de pr6parer I'opinion 
publique, dans leurs pays respectifs, • Ia formation d'un Congr~ des nations dont 
J'unique objet serait la redaction des lois intemationales et la constitution d 'une Cour 
supreme • Iaquelle seraient soumises toutes les questions qui touchent aux droits 
et aux devoirs r6ciproques des nations. 

"4. I.e Congr~ r6prouve les emprunts et les imp6ts destin6s • a1imenter des 
guerres d'ambition et de conquete. 

"5. I.e Congr~ recommande • tous ses membres de travailler .dans leurs pays r6-
spectifs • fsire disparaitre, et par une meilleure 6ducation de la jeunesse, et par toute 
autre voie, les pr6jug6s politiques et les haines h6r6ditaires qui ont 6t6 si souvent 
causes de guerres d6sastreuses. 

"6. Le Congr~ adresse la meme invitation • tous les ministres des cultes revetus 
de Ia sainte mission de nourrir les Sentiments de conc:orde parmi les hommes, ainsi 
qu'aax divers organes de la presse, qui &git si puissamment sur Ie developpement de 
la civilisation. 

"7. I.e Congr~ fait des voeux pour Ie perfectionnement des voies de communi
cation intemationale, pour I'extension de la r6forme postale, pour la generalisation 
des memes types de poids, de mesures et de monnaies, pour la multiplication des 
s6ci6t6s de la paix, qui seraient appel6es • correspondre entre elles. 

"8. Le Congr~ decide que son Bureau est charge de r6diger une adresse • tous 
. Jes peuples, de porter les vmux de la r6union • la connaissance des gouvemements, 
et d'en remeltre sp6cialement une minute entre les maips de M.le pr6sident de la 
R6publique fran~aise." 

Rappelons aussi que Pierre Leroux, en prachant sa "religion de l'humanite", avait 
recommand6 one association paci8que et une union intellectuelle entre les nations. 
C'est lui qui, sous la seconde Republique, I~ ce mot de "Soci6t6 des nations", 
que, de nos JOUI'll, MM. Maxime Leroy et Leon Bourgeois ont popularis6. .. • 

• 
Sous Napol6on III, si belliqueux, l'idee de la Societ6 des nations et les id6es paci

ftstes semblerent s'6clipser avec Ia Iibert6, du moins dans la premiere p6riode, celie 
de l'empire autoritaire. Auguste Comte continua • 6crire et l publier; mais ses 
6crits, peu Ius du grand public, n'avaient presque aucune action en tant que paci
ftstes, ou plutOt en tant qu'i1 y parlait d'un groupement des nations occidentales. 

C'est dans la seconde periode de l'Empire, celie qu'on appelle la p6riode Iib6raie, 
que Ie mouvement paci8ste reparait en France, non seulement parce qu'i1 y a une 
demi-libert6 de la presse, mais aussi et surtout par esprit d'opposition • la politique 
guerriere du second empire. 

L'id6e de la Societe des nations est restauree dans une forme originale par 
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Proudhon, je veux dire sous la forme f6d6rative, notamment en 1863, dans 1'6crit de 
ce penseur qui est intitul6: "Du principe f6d6ratif et de la necessit6 de constituer 
Ie parti de la R6volution". 

Le philosophe Renouvier, en 1869, dans ses Essais de morale, mit lui aussi en 
lumiere ce qu'i1 appelle la "notion de la f6d6ration". 11 dit: "L'id6al est une 
f6d6ration d'Etats Iibres, homogenes, autonomes, Iimit6s et multipli6s par leurs 
d6cisions propres et par leurs conventions autant que par des affinit6s naturelles et 
par la facilit6 de se connaitre et de s'administrer eux-memes." 

Sous Napol60n III, avec Ie d6veloppement de l'industrie Ie socialisme se d6veloppe 
de plus en plus, et done Ie paciflsme. Cela n'est point en forme de soci6t6 des 
nations, mais en forme de soci6t6 des travailleurs. Consid6rable fut la participation 
fran~aise 1 l' Association internationale des travailleurs, dont Ie premier Congres, 
• Geneve, en 1866, comptait 17 Fran~ais sur un total de 60 d616gu6s. Beaucoup 
de r6publicains fran.ais notables avaient adh6r6, quoique non socialistes, • cette 
Internationale, entre autres Jules Simon, Henri Martin, Gustave Chaudey, Corbon, 
Charles Beslay. Cette entente de travailleurs intellectuels avec les travailleurs 
manuels lut rompue par ce qu'on crut etre la participation de l'lntemationale 
ouvriere lla guerre civile de la Commune en 1871. 

En 1867, la bourgeoisie Iib6rale fran.aise, en une partie de son 6lite avait tAch6 
de restaurer Ie mouvement paciflste interrompu par la chute de la seconde R6pu
blique. C'6tait au moment de la tension entre la France et l'Allemagne au sujet du 
Luxembourg. La guerre semblait imminente. Alors lut fond6e • Paris, sur I'initia
tive de Fr6d6ric Passy, de Gustave d'Eichthai et du pasteur Martin-Paschoud, 
une "Ligue intemationale et permanente de la paix". Elle eut pour pr6sident Jean 
Dolffus, et pour secr6taire g6n6ral Fr6d6ric Passy, qui en fut l'Ame, et qui, avec un 
zele d6sint6ress6 et infatigable, consacra toute sa vie 1 la cause de la Iraternill! 
des peuples. Celie ligue unissait des catholiques et des Iibres penseurs, mais 
surtout des protestants et des catholiques, comme Ie pasteur Athanase Coquerel et 
Ie Pere Charles Perraud. Si elle ne parvin! pas 1 rallier la masse de I' opinion 
publique, elle ne lut pourtant pas sans influence, du moins dans les milieux d'opposi-
tion 1 l'Empire, et on la regarda avec une curiosit6 bienveillante. \ 

En cette meme ann6e 1867, et quelques jours plus tard, un Fran.ais z616, saint
simonien, ancien prolesseur de philosophie, Charles Lemonier, londa 1 Geneve, BOUS 

la pr6sidence d'honneur de Gsribaldi, une "Ligue internationale de la paix et de la 
lib.ect6". Elle tint en 1869 un congres oil Lemonnier, dans un rapport, d6termina "lea 
bases d'une organisation 16d6rale de l'Europe". Sans avoir une grande influence en 
France, Lemonnier contribua beaucoup 1 la diffusion en Europe de l'id6e Iran.aise 
des Etats-Unis d'Europe, de cette id6e que Victor Hugo ne cessait de proclamer, 
du lond de son exil, en l'6tendant meme au monde entier. Le poete annon.ait la 
R6publique universelle, qu'i1 londait sur l'union de l'Angleterre e! de l'Europe. A 
l'occasion du centenaire de Dante, Ie ler mai 1865, iI s'6criait: "Toute la terre 
sera compatriote ," 

* 
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La guerre franco-allemande de 1870--1871 n'av~t pas 6t6 voulue par l'opinion 
fran~; mais cette opinion rut inerte et aveugle. Les paciHstes fran\tllis n'eurent 
pas assez d,inI!uence pour empecher Napol60n III de d6clarer la guerre l la Prusse • 

. Cette guerre, avant ml!me qu'elle prit Hn, rallia ll'id6e d'~ne Soci6t6 des nations 
un des grands intellectuels frano;ais, Ernest Renan, qui avait beaucoup d'inHuence. 
sur la bourgeoisie lib6rale. Dans la Revue des Dell%-mondes du 15 septembre 1870, 
il envisages, comme un moyen de salut, les "£tats-Unis d'Europe li6s entre eux par 
un pacte f6d6ratif". Le 16 du ml!me mois, dans une lettre publique ll'Allemand 
Strauss, Oil d6veloppa "Ie principe d'une f6d6ration europ6enne". 

Victor Hugo venait de f&ire un geste en faveur de la Soci6t6 des nations, geste 
de poote et de croyant. Dans une lettre l Paul Meurice, dat6e d'Hauteville House 
Ie 7 a01lt 1870, il disait: "Le 14 juillet demier, presque au ml!me moment oil 
la guerre 6clatait entre la France et la Prusse par I'intrigue de Bismarck d6masqu6e, 
et entre la raison, humaine et la superstition par l'infaillibilit6 du pape proclam6e, 
j'ai plant6 dans mon jardin de Hauteville House, en pr6sence de quelques amis, 
dont plusi.eurs prQllClits, un gland que j'ai appel6 Ie chl!ne des £tats-Unis d'Europe." 
Et il c616brait cette semence dans la pi~ des Quatre Vents de I' esprit, intitul6e: 
En plantant Ie c/l2ne des £tals-Uni8 de l'Europe dans Ie iardin de Hartteville House, 
Ie 14 iuUlet 1870. C'est Il qu'il dit: 

Semons I Semons Ie gland, et qu'il soit chl!ne immense I 
Semons Ie droit; qu'il soit bonheur, gloire et clart6. 
'Semons l'honneur, qu'il soit peuple. Semons la France. Et qu'elle soit humanit61 

Je me sois enquis de la destin6e de ce gland ainsi sem6 par Victor Hugo, deux 
jours avant la guerre qui a 001lt6 l la France Metz et I' Alsace. Le geste du semeur 
a 6t6 heureux. Le chene qui est sorti de ce gland est, ll'heure actuelle, vivant, bien 
vivant, droit, robust&. bien !euillu. Puisse-t-il etre un symbole d'avenir I 

Rentr6 en France, que ce soit pendant Ie sifJge de Paris ou aprfJs Ie trait6 de 
Francfort, Victor Hugo saisit toute occasion d'annoncer la Soci6t6 des nations, tout 
en pr6disant une guerre avec I' Allemagne pour la reprise de I' Alsace et de Metz. 
Aux d6mocrates italiens, en 1871, il proph6tise "Ia !6d6ration des peuples". A 
propos de I'exposition de Philadelphie, en 1876, il dit: "Le vingti~me sif;cle verra 
l'embrassement des £tats-Unis d' Amerique et des :£tats-Unis d'Europe." La ml!me 
ann6e, invit6 l un banquet d6mbcratique l Marseille, il 6crit: "Compl6tons la 
R6volution fran~aise par la fratemit6 europ6enne, et l'unit6 de la France par l'unit6 
du continent. Etablissons entre les nations cette solide paix, la f6d6ration, cette 
solide justice, I'arbitrage." .. ' 

En 1878, au centenaire de Voltaire, il developpa magniHquement la ml!me id6e, 
avec une audace dont alois les amis du pass6 se scandalisfJrent. II avait dit: "Ah, 
proclamons les v6rit6s absolus. D6shonorons la guerre. Non, la gloire sanglante 
n'existe pM. Non, ce n'est pas bon et ce n'est pas utile de !aire des cadavres. Non, il 
ne se peut pas que la vie travaille pour la mort. Non, II m~res qui m'entourez, il ne 
8e peut pas que la guerre, cette voleuse, continue l prendre vos enfants. Non, 
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il ne se peut pas que la femme enfante dans la douleur, que les hommes naissent, 
que les peuples labourent et s~ment, que Ie paysan fertilise 1es champs et que 

• I'ouvrier f~nde les villes, que les penseulll m~ditent, que I'industrie fasse des 
mrerveilles, que Ie g~nie fasse des prodiges, que la vaste activit~ humaine multiplie 
en pr~ence du ciel ~toil~ les efforts et les cr~ations, pour aboutir (on ~tait en 

.. 1878) l cette ~pouvantable exposition intemationale qu'on appelle un champ de 
bataille." 

Dans les ann~es qui suivirent imm~iatement la d'~faite de la France par 
I' Allemagne, I'id~e d'une Soci~t~ des nations, pr~conisl!e par Ie grand po~te, ne 
fut pas populaire. On craignait peut-atre de consacrer ainsi, par Ie Statu quo, la 
perte de I'Alsace-Lorraine. Et puis 1a chute de la Commune de Paris et la r~action 
qui s'ensuivit avaient Ilt~ la parole et la Iibert~ aux socialistes, ces grands adver
saires du bellicisme en France. 

Cependant, d~ 1872, F~6ric Passy et ses amis reconstitu~rent 1 Paris leur 
groupement pacifiste rompu par la guerre. lis I'appel~rent d'abord: "Soci~t~ fran
liaise des amis de la paix"; puis: "Soci~t~ franl1aise pour I'arbitrage des nations". 
lis organi"rent en 1878, lors de I'exposition universelle, un Congr~ universel de I. 
paix l Paris. 

L'amnistie accord~e aux Communards condamn~ ou exil~ rendit la parole aux 
socialistes et, en fortifiant les ~I~ments de gauche, encouragea les amis de la 
paix. Peu-l-peu s'~tait r~pandue I'id~ qu'il ne fallait point recourir 1 une nouvelle 
guerre pour recouvrer l'Alsace-Lorraine, et qu'il valait mi.eux obtenir cette r~para
tion du temps et des progr~ de I'id~ d~mocratique. On ne renonl1ait pas, mais on ne 
voulait plus de guerre. A I'exception d'une petite minorit~ turbulente, la masse 
du peuple fran.ais voulait la paix. Ces dispositions pacifiques avaient 6t~ 6clair~es et 
fortifi~es par I' 6cole primaire. Les tr~ grands progr~ du socialisme et les premiers 
d~veloppements du syndicalisme rendirent la classe ouvri~re hostile 1 lOute id~ de 
guerre. Pas plus que par Ie pass~ cette classe ne songeait l une soci~t~ des nations 
formelle, mais seulement 1 une soci~t~ des travailleurs. La bourgeoisie Iib~ra1e, 

en une ~lite un peu plus nombreuse que par Ie pass6, se rangeait 1 I'id~ de I. 
Soci~t6 des nations. 

En 1887, il se fonda une ~ int~ressante et active Soci~t6, comp~ surtout 
de jeunes gens, dont plusieurs ~taient protestants entre autres MM. Jacques Dumaa 
et Henry Babut. C'est I'Association de la paix par Ie droit, qui eut son si~ge ll. 
fois 1 Paris et 1 Nimes. Son principal but 6tait d'obtenir que tout diff6rend entre 
nations fiit r~gl~ par voie. jaridique, et c'est bien-Ille point de d6part d'une Soci6t6 
des nations. A partir de 1889, elle publia chaque ann~e un Almanach de propagande 
et, mensuellement, une Revue: 1..4 Paix par Ie Droit, qui est fort estim~ et tr~ lue 
par les protestants Iib~aux et par les univelllitaires de gauche. Elle a tenu un 
congr~ 1 Lyon, 1a veille de la guerre (mai-juin 1914). 

Cette Association a beaucoup contribu6 au succ~ des Congr~ intemationaux 
de Is paix, dont Ie premier s eu lieu 1 Paris en 1889. Les BUtres ont eu lieu, 
chaque ann~ jusqu'lla grande guerre, dans diverses villes d'Europe et d'Am~rique, 
mais deux fois encore en France, 1 savoir en 1900 1 Paris, et en 1903 l Rouen. 
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I.e meme but a 6t6 poursuivi par Ia .. Conf6re\lce interparlementaire", qui, • 
Ia suite du premier Congres de Ia pm, s'est tenue 1 Paris, par I'initiative de Fr6d6ric 
Passy et de Randal Cremer. Forte de l'adh6sion de plus de 3000 d6put6s, appar- • 
tellant • 22 parlements divers, cette conf6rence a tenu 18 sessions avant la guerre, 
a fond6 un Conseil interparlementaire de I'arbitrage international, et a, pour ainsitr 
dire, offert I'image de ce que pourrait etre un parlement de l'humanit6. La partici
pation fran~aise • 'ce groupement international des parlements a 6t6 fort active, 
fort importante, en particulier par les soins d'un Groupe franl1ais d'arbitrage, fond6 
et pr6sid6 par M. Ie s6nateur d'Estoumelles de Constant, et qui comptait plus de 
cinq cents s6nateurs et d6put6s. 

Les deux conf6rences de La Haye, en 1899 et en 1907, suscit~rent en France, 
dans les milieux intellectuels un vif mouvement de sympathie et d'esp6rance, suivi 
d'une d6ception cruelle caus6e par I'opposition de l'Allemagne ill'6tablissement d'un 
syst~me d'arbitrage qui pftt reellement pr6venir une grande guerre. Les interven
tions de l'Allemagne au Maroc rendirent inquiets Ies Franl1ais les plus paciHstes. 
Mais I'optimisme reprit peu-il-peu Ie dessus, surtout. entendre Ia grande voix con
Hante du g6nial orateur socialiste Jaur~, qui se Ht aplltre de la Soci6t6 des nations, 
beaucoup plus qu'on I'avait jamais I!t6 dans son parti. 

Nos lecteuni connaissent Ie rille si actif que la France joua aux conf6rences de 
La Haye. Ses d616gu6s surtout MM. Uon Bourgeois, d'Estoumelles de Constant, 
Louis Renault, firent de. courageux et souvent heureux efforts pour que I'esprit de fra
temitl! dominit I'esprit d'egoisme national. Tous les Franl1ais lib6raux et paciHques 
ont su gr6. M. L60n Bourgeois d'y avoir si bien exprimE les sentiments de 1'6lite 
fran~se et d'y avoir 6t6 un si bon ouvrier de la paix humaine. Ce n'est pas la 
'faute de la France si, • La Haye, une vraie Soci6t6 des nations n'a pas 6t6 fond6e, 
qui eftt 6vit6 au monde I'atroce guerre dont il subit encore les cons6quences. 

Si M. L60n Bourgeois n'R pas invent6 ce mot de Soci6t6 des nations, c'est surtout 
lui qui 1'. popularis6, non seulement en France, mais dans Ie monde. I.e 5 juin 1908, 
dans un discours prononc6 iI I'Ecoie des sciences politiques, • Paris, i1 dit que Ie 
but des conf6rences de La Haye • 6t6 "Ia formation d'une Soci6t6 de droits entre 
nations". Et, apr~ avoir r6sum6 les conventions de La Haye, i1 conclut ainsi avec 
un optimisme un peu pr6maturl!: "La Soci6t6 des nations est cr66e. - Elle est bien 
vivante". Voil. ce mot de Soci6t6 des nations, que pourtant on ne voit pas dans les 
r6s0lutions adoptl!es • La Haye, Ie voil. d~ lors lanc6 dans Ie monde, par I'orateur 
fran~ais, qui, r6unissant en un volume ses discours sur ce sujet, en 1910, intitulR 
ce volume: Pour 14 SocitU des oolioll& • 

• • 
• 

La' guerre mondiale interrompit tout ce mouvement d'opinion, Russi bien dans 
sa forme fran~aise que dans ses autres formes. Mais elle ne I'interrompit compl~te
ment que chez les bellig6ranlS. C'est dans une nation .encore neutre qu'en pleine 
guerre, et alors qu'on n'entrevoYRit marne pas IR paix, fut formul6, en faveur d'une 
Socil!t6 des nations, I'appel Ie plus 610quent que I'humanit6 'eftt encore entendu. Je 

La Sod6t6 elM M.doDl. I 15 
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parle du discours que Ie pr6sident Wilson, Ie 27 mai 1916, pronon~a l la League to 
enforce Peace, et oil il d6clara que" toutes les nations de l'univers doivent instituer 
une sorte de Iigue". Ensuite, soit avant, soit apr~ l'entr6e en guerre des £tats
Unis, il pr6cisa, d6veloppa cette id6e. Les Fran~ais y applaudirent autant et peut-

.etre plus qu'aucun autre peuple de l'univers. Aujourd'hui que tout est refroidi, 11 
est difllcile de se faire une id6e de la chaleur d'enthousiasme avec laquelle, soit aux 
arm6es, soit dans les villes, les Fran~ais salu~rent Ie pr6sident Wilson annonciateur 
de la Soci6t6 des nations. Formul6e l l'am6ricaine, cette conception Iran~aise n'en 
plut que davantage aux Fran~ais, comme une chose l la fois tr~ nouvelle et tr~ 
ancienne, l la fois Iran~aise et am6ricaine, un peu comme la D6claration Iran~aise 
des droits de 1789 avait plu aux Fran~ais d'alors parce qu'elle revenait d'Am6rique, 
oil I' Angieterre et la France I'avaient jadis envoy6e. 

Le parlement fran~ais, en diverses manifestations, adopta la Soci6t6 des nations 
comme un des buts d,e guerre. M. Ribot, pr6sident du Conseil et ministre des af/aires 
6trag~res nomma en 1917 une Commission, pr6sid6e par M. Uon Bourgeois, pour 
pr6parer un projet de Soci6t6 des nations. 

Cette id6e Iranco-wilsonienne de Soci6t6 des nations ne rencontra en France qu 'un 
adversaire ou un sceptique; c'est M. Georges Clemenceau. Devenu pr6sident du 
Conseil, il lut l la Chambre des d6put6s, Ie 20 novembre 1917, une d6claration 
dont la phrase essentielle consistait dans ces quatre petits mots: "Rien que la 
guerre". Dans Ie d6bat qui s'ensuivit, un d6put6, M. Pierre Forgeot, ayant rappel6 
qu'un des buts de la guerre, c'est la Soci6t6 des nations, M. Clemenceau pronon~a 
ces paroles, qu'il faut reproduire, parce qu'elles eurent de l'influence sur I'opinion: 

"Vous croyez que la formule de la Soci6t6 des nations peut tout r6s0udre. II faut 
savoir ce que cela veut dire. II y au quai d'Orsay, oil r6side M. Pichon (Ie ministre 
des allaires 6trang~res), une 'commission qui a 6t6 nomm6e, je crois, par M. Ribot, 
pour pr6parer I'organisation de la Soci6t6 des nations, et qui est compos6e des hom
roes les plus comp6tents, les maltres du droit international: MM. Bourgeois, Renault, 
Lavisse, et autres esprits 6minents, dont nul De peut contester la haute valeur. Eh 
bien, ils pr6parent la Soci6t6 des nations". 

Si on lit ces paroles dans Ie ]our1ll1l offlciel, oil je les prends, on ne peUt com
prendre pourquoi elles soulev~rent une hilarit6 g6n6rale dans' la' Chsmbre. Les 
mots semblent aujourd'hui inof/ensifs, et on dirait que M. Clemenceau parla d'un 
ton s6rieux. Mais il eut en r6a1it6 un ton de moquerie, des gestes de gaminerie, dont 
Ie comique fut irr6sistible, aux d6pens de M. L60n Bourgeois et de la Soci6t6 des 
nations, que Ie pr6sident du Conseil vouait au ridicule. La gauche cessa la premi~re 
de rire, et Ia droite montra sa satisfaction. Un d6put6 socialiste, M. Moutel, dit lIors 
l M. Clemenceau, en montrant la droite: "Qui est-ce qui vous • compris? Eux, ou 
nous?" Et M. Clemenceau reprit, d'un ton un peu plus f s6rieux, mais avec quelque 
raillerie encore dans la voix et dans Ie geste: "Et je prends un engagement: c'm 
que, si je suis encore ministre - ce qui D'est pas probable - lorsque leur travail 
sera termiD6 et leur rapport pr6seDt6, ce rapport sera d6pos6 par mol sur Ie bureau 
de la chambre, et nous Ie discuterons. Je pense que les conclusions d 'hommea comme 
MM. Uon BourgeoiS, Lavisse, Louis Renault ne sont pas pour etre d6daign6ea.'> 
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Cette ironique promesse ue fat d'aiJleurs pas tenu~ lit Clemenceau 61ait enCOl'e 
ministre quand Ie rapport de Ia Commission fat tennin6, et la Chambre ne fat pas 
admise 11 Ie discuter, ni metne, je crois, 11 Ie connaitre. 

En France, on est tres sensible 11 la raiUerie, et lit Clemenceau, vrai maitre 
railieur, 6tait alors l'homme Ie plus populaire, 11 cause de son Energie si robuste et 
aussi 11 cause de SOD esprit, si vif, si p6til1ant, si endiablt!. Quand les F~ 
sorent que Clemenceau se moquait de Ia Soci616 des DBtions, ceUl[ d'entre eUl[ qui, 
secretement hostiles ill'id6e de celte sociE16, n'osaient pounant pas Ie dire, se senti
rent enhardis dans leur hostiIit6; d'autres eurent peur d'atre ridicules en afllchant 
trop de conllance en la Soci616 des nations. Ceo des partisans de cette Soci616 qui 
en rest~rent enthousiastes surveill~rent dt!sormais leur langue on leur plume, pour 
6viter de prater II. sourire en montrant trop de foi. 

L'ironie de lit Clemenceau s'attaqua mame lla personne de Wilson, quand cet 
ap6tre de la SociEI6 des nations fat arriv6 en France. n parla il la tribune de Ia 
"noble candeur" de cet homme 6minent, et il eut I'air de se moquer de lui. On 
dt!sapprouva celte indt!cence, mais il esl sar qu'ensuite ce prEsident Wilson, qui 
avait 616 accIam6 comme s'il Elait plus qu'un homme, n'eut plus tout-il-fait Ie meme 
prestige &ux yeux de tous les F~. La SociEt6 des nations et SOD proph~te 

n'6taient done plus, au moment des nEgociations de pm, aassi populaires en France 
que quelques ann6es ou quelques mois plus tilt. 

II. L'OPINION FRAN(,{AISE DEPUIS LA GUERRE • 

. L'opinion fran~se, comme d'ailleurs l!opinioJ). des autres pays, fat tr~ pen 
tenue au courant des discussions qui eurent lieu dans la Conf6rence de la pm an 
snjet do pacte de Ia SociEI6 des nations. Elle fat plus ignoranle qu'indiff6rente, et 
on avait g6n6ra1ement Ie sentiment que I'avenir de la France d6pendait des termes 
mames de ce pacte. Mais on avait conllance en M.. L60n Bourgeois, et on savait qu'il 
exprimerait IId~lement et inlelligemment I'opinion des d6mocrates fran~s. 

Un document important il ce sujet, c'eSt Ie projet qu'avait pr6par6 la Commis
sion fran~se institu6e par M.. Ribot et que pr6sidait M.. L60n Bourgeois. Ce projet 
avait 616 rEdig6 Ie 8 juin 1918. Ce n'est que Iii qu'on peut voir ce que voulaient des 
Fran~ais 6minents en fait de Soci616 des nations, et, si on compare ce texte avec Ie 
projet Wilson adopt6, on peut voir qu'ils ont obtenu et ce qu'ils n'on pas obtenu. 
Ap~ un preambule de quelques !ignes, la Commission fran~se 61ablissait ainsi 

les principes constitulifs de la Soci616 des nations: 
.. I. En d6clarant que Ie sentiment du droit et l'honneur les obligent il soulenir 

jusqu'illa commune et d6cisive victoire 1& guerre qui leur a 616 impOS6e par I'organi
sation dea Empire!! centraux, les AIli6s entendent qu'un des r6sultalS de celte vio
toire soit d'6pargner au monde dans I'avenir Ie retour des tentatives de violence et 
des entreprises d'h6g6monie d'un peuple quelconque, - et d'Etablir sur une base 
dEfinitive dans l'bumanil6 Ie regne du droit. lis d6clarent que, pour assurer les con
dilions sans lesquelles il ne peut y avoir qu'une !rave dangereuse, et non une pm ... 



228 A. AU LARD 

v6ritable, iI est necessaire de pourvoir l une organisation contractuelle et permanente 
des rapports entre les Etats, de mani~re l instituer entre eux cette association II 
laquelle I'opinion universelle a donne Ie nom de "Soci6t6 des Nations". 

"II. La Societ6 des Nations n'a pas pour objet I'etablissement d'un Etat politique 
international. Elle se propose uniquement Ie maintien de la paix par la substitution 
du droit II la force dans Ie r6glement des conflits. Elle garantit donc 6galement II 
tous les Etats, petits et grands, I'exercice de leur souverain6t6. 

"III. La Societ6 des Nations est de tendanee universelle, mais, par son objet 
m8me, elle ne peut s'entendre que de I'ensemble des nations fld~les II la parole 
donn6e, qui se seront engagees solennellement II observer certaines r6gles pour 
maintenir la paix par Ie respect du droit et pour assurer Ie Iibre d€veloppement de 
leur activit6, et qui se seront donn6 les unes aux autres toutes les garanties 
necessaires de fait et de droit. En consequence n'y peuvent 8tre admises que les 
nations constitu6es en Etats et pourvues d'institutions repr6sentatives permettant 
de les considerer comme responsables elles-m!mes des actes de leur propre gouverne
ment. 

"IV. La Soci6t6 des Nations est repr6sentee par un organisme international com
pos6 des chefs responsables des Gouvernements ou de leurs d6Iegu6s. Cet organisme 
international a les attributions suivantes: 1° II pourvoit IIl'organisation d'un tribunal 
international. 2° II proc~de, par la voie d'une m6diation pr6c6dee; s'i1 y a lieu, d'une 
enqu!te dans les termes de la Convention de la Haye de 1907, au r~glement 

amiable des contestations entre Ies Etats associ6s. 3° Au cas oil Ie reglement amiable 
est impossible, iI renvoit I'affaire devant Ie tribunal international, si cele-ci est 
susceptible d'une d6cision judiciaire; sinon iI lui appartient de la regler. 4° II 
assure I'execution de ses decisions et de celles du tribunal international, sur Sl 

requisition; chaque nation est tenue d'user d'un commun accord avec les autres de 
sa puissance economique, maritime et militaire contre toute nation contrevenante. 
5° Chaque nation est 6galement tenue, sur requisition de I'organisation internationale, 
d'user d'un commun accord avec les autres de sa puissance economique, maritime 
et militaire contre toute nation qui, n'ayant pas adher6 II la Societ6 des Nations, 
pretendrait imposer, par quelque moyen que ce soit, sa volonte II une autn. 

"V. Le tribunal international statue sur les contestations qui lui sont soumises, 
soit par I'organisme international, soit par un Etat ayant un Iitige avec un autre. II 
lui appartient de dire et proclamer Ie droit entre les Etats, tel qu'jJ r6sulte de Is 
coutume et des conventions internationales ainsi que la doctrine et de la jurispru
dence. En cas de violation du droit, iI ordonne les reparations et sanctions n6ces
saires." 

La Commission indique ensuite, en ces termes, les sanctions diplomatiques, 
juridiques et 6conomiques: 

1 ° SanctioM diploT1Ultiques. Ces sanctions qui doivent avoir pour r6sultat de 
mettre pendant un temps plus ou moins long, I'Etst deliquant au ban des nations 
associ6es, se ram~nent II trois: la suspension ou Ia rupture des rapports diploma
tiques que eet Etat a jusqu' a10rs entretenus avec les autres Etats ayant adh6r6 II 
la Soci6t6 des Nations; Ie retrait de l'ex6quateur, accord6 II ses consuls; son expul-
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sion du Mn6fice des accords intemationaox d'nn 'int6rat g6n6ra1, aoxquels n a 
particip6. 

2° Sanctions iuridiques. D'autre part, certaines sanctions d'ordre juridique per· 
mettront Ii la Soci6t6 des Nations, suivant les cas, d'obtenir Ie respect des principes 
dont elle aura la garde. C'est ainsi que les infractions commises, encourag6es ou 
toler6es par I'un des Etats associ6s pourront entrainer Ii sa charge des sanctions 
p6cuniaires, qui lui seront appliqu6es par la Cour de Justice intemationale, conform6-
ment au principe g6n6ral pos6 pIlI! I'article 3 de la Convention de la Haye du 16 
octobre 1907 sur les lois et coutumes de la guerre. II est en outre des sanctions 
appartenant au domaine juridique, qui, sans mettre en jeu la r6sponsabilit6 p6cuniaire 
imm6diate de l'Etat en cause, exerceront une action tr~ 6nergique et tr~ pres
sante Ii raison des sanctions qu'elles imposeront aox int6rats !iriv6s des citoyens 
eox-memes. II n'est pas question de d6pouiller ces derniers des avantages du droit 
naturel, de les pimir d'actions qui ne leur sont pas personnellement imputables; 
mais la solidarit6 nationale, dont Us onl Ia charge en mame temps que leo bienlait, 
permet sans' doute de leur retirer momentan6ment I'exercice de telle ou telle 
facult6 qui, bien que n'6tanl pas indispensable Ii I'existence, contribue cependant 
Ii la laciliter. Citons comme particulierement elficaces Ii ce point de vue: la suspen
sion, au regard des sujets do I'Etat contrevenant des trait6s d'6tablissement, des 
conventions relatives Ii la protection des droits d'auteur et lila propri6t6 industrielle, 
des conventions de droit international priv6, que cet Etat & conclus avec les autres 
Elats, membres de la Soci6t6 des nations; Ie relus aox nationaux de l'Etat contre
venant de I'acc~ des tribunaox dans les pays associ6s; Ie relus, dans 'ces divers 
pays, de I'exequateur aox sentences rendues par ces tribunaux, dans I'interet de ses 
ressortissants; la saisie et la mise sous s6questre des biens meubles et immeubles 
appartenant, dans les memes pays, II ses nationaox; I'interdiction des' relations cC)m
merciales et meme, Ie cas 6cheant, de toute convention d'interet priv6 avec les sujets 
des Etats faisant partie de la "Soci6t6 des Nations" • Le tout, sans pr6judice des sanc
tions p6nales qui pourront frapper, par application des regles ordinaires de la comp6· 
tence-criminelle, I'individu dont les atlentals ou les agissemenls auront compromis 
Ie maintien de 1& paix, et les mesures subsidiaires que la "Soci6t6 des Nations" sera 
amentle Ii pr.endre pour assurer une r6pression, au cas oil Ie gouvemement du pays 
auquel ressortil Ie coupable ne I'assurerait pas lui-meme. 

3. Sanctions o!conomiques. D'autres sanctions d'ordre 6conomique pourront etre 
mises II la disposition de "Ia Soci6t6 des Nations" ; elles lui donneront Ie moyen 
d'exercer, par des mesures diverses, pouvant aller jusqu'li une mise en interdit total, 
sons Ie rapport commercial, industriel ou' financier, une contrainte elficace sur 
l'Etat qui aura m6connu Ie pacte social. 

Ces mesures sont notamment: Ie blocus, consistant II meltre obstacle par la force 
Ii tout relation commerciale avec Ie territoire de cet Etat; I'embargo, c'est Ii dire, 
la saisie et la mise sous s6questre provisoire, dans les porls et dans les eaox terri
toriales des Etals associ6s, des navires et des cargaisons appartenant Ii l'Etat 
coupable et Ii ses nationaux, ainsi que la saisie de toute les marchandises Ii destination 
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de cet Etat; Ie relus des mati~res premi~res et des denr6es a1imentaires indispen
sables l sa vie 6conomique; I'interdiction d'6mettre" des emprunlB publics sur 
les territoires des nations associ6es, Ie relus de I'admission II la cote ou march6 
offlci61 pour les valeurs 6mises en dehors, et meme Ie retrait de I'admission 
ant6rieurement accord6e. Les sanctions ainsi pr6vues seront d'autant plus efflcaces 
et d'autant plus promptes dans leur application, que les Etats associ6s se seront 
pr6alablement entendus pour s'assurer, par une organisation 6conomique propre • 
!aciliter leur entr'aide, contre toutes r6pressions l leur d6triment. 

Ce simple tableau montre que la Soci6t6 des Nations ne sera pas d6sarm6e, 
lorsqu'U s'agira de !aire respecter ses d6cicions et d'imposer l ceox qui viendraient 
la troubler, la paix par Ie droit, dont Ie maintien sera sa raison d'etre. 

Le projet 6tablit ainsi la sanction militaire: 
"I: Force internationale. L'ex6cution des sanctions militaires sur terre et sur mer 

est confi6e, soit l un effectif international, soit l une ou II plusieurs Puissances 
faisant partie de la "Soci6t6 des Nation" et ayant re~u mandat II cet elfet. L'or
ganisme international dispose d'une force militaire fournie par les dilf6rents I1tats 
adh6rents et suffisants pour: 10 assurer l'ex6cution de ses d6cisions et de celles du 
tribunal international; 20 maltriser, Ie cas 6ch6ant, les forces qui pourraient eire 
oppos6es l la Soci6t6 des Nations en cas de conflit arm6. 

"2: EJ!ecti/S des contingents internationaU%. L' organisme international d6termine 
I'effectif de la force internationale et fixe les contingents qui doivent etre tenus II 
sa disposition. Chacun des I1tats adh6rents est Iibre de r~gler comme U Ie juge 
l propos, les conditions dans lesquelles sera recrut6 son contingent. La question 
de la limitation des armenents dans chacun des I1tats adh~rents sera trait6e dans 
un chapilre special. 

"3: Service permanent d'itat-major. Un service permanent d'l1tat-major interna
tional est charg6 de 1'6tude des questions militaires int6ressant Ia Soci6t6 des Na
tions. Cbaque I1tat d6signe Ie ou les ofllciers qui Ie repr6sentent suivant une 
proportion qui sera l d6terminer. Le chef et les sous-ofllciers de ce service sont 
design6s pour une p6riode de trois ans pour I' organisme international sur u,ne Iiste 
pr6sent6e par les I1tats adh~rents. 

"4: R6le du service permanent d'Stat-major. Le service permanent d'l1tat-major 
international est charg6, sous Ie contr61e de I'organisme international, de tout ce 
qui a trait II I' organisatioB des forces communes et l la conduite 6ventuelle des 
op6rations militaires. II a notamment pour mission d'inspecter les elfectifs inter
nationaox et les armemenfs, d'accord avec les autorit6s militaires de chaque Eta!, et 
de proposer les am6liorations qui lui semblent n6cessaires, tant dans I'organisation 
militaire internationale que dans la constitution, la composition et Ie recrutement 
des effectifs de chaque I1tat. L'l1tat-major rend compte, soit d'ofllce, soit sur la 
demande de I'organisme international, du r6sultat de son inspection. L'instruction 
militaire est donn6e dans chaque I1tat adh6rent conform6ment l des r~gles g6n6-
rales II uniformiser, autant que possible, I'armement et les moyens d'action Mis 
en oeuvre par des troupes destin6es l agir de concert. L'organisme international 
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est en droit 1 tout moment d'exiger que les ~tats adherents apportent dans leur 
recrutement national toutes les modifications dont ia necessit6 lui est signalee par 
Ie service d'~tat.major . 

. "5: Co11l1fllUldant en chef d'Etat.major glnlral.. Lorsque les circonstances I'exi
gent, I'orgaoisme international designe, pour la duree de I'operation l entreprendre 
Ie commaodant en chef charge de 1& direction des forces internstionales. Le com
maodaot en chef, d~ sa nomination, choisit son chef d'~tat·major general et les 
officiers qui doivent I'assister. Les pouvoirs du commandant en chef et son chef 
d'~tat·msjor general prennent fin lorsque les circonstances permettent de ne plus 
redouter un conDit arme, ou lorsque I'elfort attendu des operations militaire!\ est 
slteint. Dans les deux cas, une decision de I'organisme international Oxe I. date l 
laquelle prennent fin les pouvoirs de commandant en chef .et de I'~tat·major 
general." 

EnHn Ie projet definit en ces termes Ie rOle et Ie fonctionnement du "conseil 
international": 

"L'opinion publique des nations civilisees, qui deja a va daos les conferences de 
Ia. Haye un pas accompli vers Ia consecration et I'application des principes de 

. droit et d'equite comme garanties de la securit6 des ~tats et du bien·etre des 
peuples, r6clame unanimement un elfort nouveau dans la meme voie. Ap~ les 
applications de plus en plus importantes de I'arbitrage, apr~ la creation d'un or· 
gaoisme judiciaire international et I'institution de procedure d'enquete et de medi· 
a!ion, elle consid~re comme indispensable I' etablissement de garanties plus con· 
cr~tes, aHn que la paix regne par Ie droit organise. La question de I'institution 

. d'un organe international permanent charge de realiser les Ons prop res de la 
Societe des Nations est ainsi pos6e. II n' est pas question de faire de Is Societe 
des Nations un sur.~tat, ni meme une confederation. Le respect de la Souverainete 
des ~tats, la diversite des traditions nationales, celie des conceptions politiques et 
juridiques, I' antinomie des systllmes administratifs, I' opposition des interets eco·· 
nomiques 6cartent I'idee d'une telle cr6ation • .Mais I'opinion des peuples libres 
serait d~e, si la crise actuelle ne portait pas I'institution d'un organe international 
et une autorite suffisante au maintien de Is paix. Conformement l I' expose de 
principes, adopt6 par la Commission Ie 18 janvier, cet organe, constitu6 sous la' 
forme d'un Consell international, tire son autorite de I'engagement reciproque pris 
par chacune des nations associees d'user avec les autres de sa puissance econo· 
mique, maritime et militaire contre toute nation contrevenant au pacte social. 

"I: Malntien de /a pabc ,ntr, les nations associl!es. La mission de ce Conseil est 
de rechercher et d'employer tous les moyens d'empecher les conHits nationaux. 
A cet elfet: 1° Le Conseil international est charge de maintenir et de developper 
les institutions judiciaires intemationales creees l la Haye et de provoquer, au 
besoin, les d6cisions intem8tionales de nature lIes completer; 20 Le concordat inter· 
national procllde, soit sur demande des parties, soit sur I'initiative d'un ~tat tiers, 
au reglement amiable des dilf6rends de nature to menacer la paix entre les ~tats 
associes, 1 defaut d'une semblable demande, iI est tenu de prendre I'initiative de 
ce r6glement; 3° II proc~de d'abord, soit par voie de bons offices et de mediation 
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prj!cj!dee, s'il y a neu, d'une enqu~te dans les termes de la convention de la Haye 
de i907, soit en rappelant aux £tAts ·en litige que la cour permanente leur est 
ouverte; 4°' S'il n'aboutit pas ainsi 1 un reglement amiable, Ie Consoil international 
recherche' si I'affaire est d'ordre juridique, et, dans ce cas, il prononce que les 
£tats IitigeanlS doivent soumettre leur differend • la juridiction internationale qui 
en connaitra conformement au titre IV de la Convention I de la Haye; • d6faut 
d'etablissement du compromis par J'accord des parties, la Cour de la Haye est 
competente pour Ie rediger par extension de I'article 53 de la dite convention. 
5° Le Conseil international assure J'execution des sentences de la juridiction 
internationale en provoquant, s'il y a lieu, I'application de sanctions diplomatiques 
Juridiques, economiques et militaires; 6° Dans Ie cas oil Ie Conseil international 
estime que I'affaire n'est pas de nature • etre definitivement reglee par une de· 
cision judiciaire, il en demeure directement saisi. II en tente d'abord Ie reglement 
amiable, et, au cas oil il n'y pourrait parvenir, usant de son pouvoir propre, il 
formule les termes dans lesquels Ie conflit doit etre regIe pour assurer Ie respect 
des droits de chaque £tat et Ie maintien de la paix. Cette decision est notifiee aux £tats, 
en cause. II leur est fait connaltre qu'. partir de cette date, Ie con flit n'existe plus 
entre les £tats contestant, mais entre I'ensemble des £talS associes et celui, qui, 
en se refusant • accepter cette decision, viole Ie principe meme de I'acte d'asso· 
ciation. Si, apres une mise en demeure, I'£tat en cause se refuse 1 accepter la 
decision prise, Ie Conseil international lui notifie les mesures coercitives d'ordre 
diplomatique, juridique, economique ou militaire, qui, dans un delai determine, 
seront prises contre lui. 

"2: De.tense contre les attaques venant d'Etats non associts. Si un £tat qui n'. 
pas adhere • la Societe des Nations pretend imposer, par quelques moyens que 
ce soit, sa volonte • J'une des nations associees, Ie Conseil international, apr~s 
avoir j!puisj! les moyens de conciliation, decide les mesures • prendre et provoque 
la mise en action contre cet £tat des moyens juridiques, diplomatiques et militaires 
dont disposent toutes les nations associees. 

"3: Mesures de prlcautions d prendre contre Ie rtsque d' extensions de confUts 
tc1tUant entre des Etats non associls. Lorsqu'un conDit menace d'eclater entr~ deux 
nations n'appartenant pas 1 la Socij!tj! des Nations, Ie Conseil international a Ie 
devoir d'ecarter tout risque d'extension pouvant interesser les £tats associes, et 
d'employer tous les moyens en son pouvoir pour provoquer une solution pa
cifique. 

"Composition du Conseil.international et de la dllfgatton permanente. Le Conseil 
international reprj!sentant toutes les nations adhj!rentes au pacte pour Ie r~gne de 
la paix par Ie droit organisj! est constitu6 de Ia facon suivante: 1° Ch_que £tat 
associ6 est reprj!sentj! soit par Ie Chef de son gouvernement, soit par un rep~n
tant de gouvernement ayant les pouvoirs nj!cessaires po~r engager par son vote la 
rj!sponsabilitj! de J'£tat; 2° Le Conseil international, rj!uni en session pleni~re, a 
seul Ie pouvoir de decision dans toutes les alfaires de sa competence. II proclame 
la solution. donner aux contestations entre les £tats en Utige; au cas ou J'un de 
ces £talS se refuse II accepter cette decision, il provoque J'application des sanctions 
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par les gouvernements des £tats associ6s; 3° Le Conseil international· tient Jlne 
session ord.inaire une fois par an. II fixe 1 chaque session la date de sa proc;haine 
reunion; il fixe 6galement Ie lieu de cette reunion; 4° Les membres du Conseil 
international d6signe par accord entre les membres de la D616gation permanente 
qui, dans I'intervalle des sessions, reyoit les communications destin6es au Conseil, 
prepare ses travaux, conserve ses archives et, dans les cas urgents, avise les 
membres du Conseil et leur propose la r6union d'une session 'extraordinaire; 
5° Les membres de la D616gation permanente sont au nombre de quinze; ils sOnt 
design6s pour ... ansi leur mandat est renouvelable; 6° Le Conseil international 
fixe les pouvoirs de sa d616gation permanente; 7° Le Conseil international se reunit 
en session emaordinaire, soit sur la proposition de la d616gation permanente, cOlOme 
i\ a 6t6 dit au paragraphe., soit sur la req!l.ete d'un ou de plusieurs des £tats 
associes~" 

ColOme on Ie voit, ce projet 61abore par la Commission franl1aise n'est pas com
plet, et, en regard du paete qui a 6t6 adopt6, il semble que ee ne soit qu'une 
6baucbe. Mais les -points essentiels s'y trouvent fix6s, et, sur ces points essentiels, 
il y des dilf6rences considerables entre la th$e franyaise et Ie dit pacte. 

La principale de ces dilf6rences, c' est que Ie Paete se borne 1 retarder ou l 
rendre plus difficile 1'6olosion d'une gnerre. Le projet franliais vise 1 rendre im
possible toute guerre. Le Pacte rend facultative ou 1 demi-facultative la proc6dure 
d'arbitrage. Le projet fran\18is la rend obligatoire. Quand on lit Ie projet franliais, 
on, voit que, s'il est appliqu6, il devient impossible de d6chainer une guerre. Quand 
on lit Ie Pacte, on voit seulement que c'est difficile. Le Pacte n'6limine pas I'hy-
1l0tb$e d'une guerre: Ie projet fran\18is 1'6limine. 

Autre dilf6rence. Le projet franyais met aux mains de la Soci6t6 des nations 
.!es moyens, non seulement diplomatiques et 6conomiques, mais mUitaires pour 
faire ex6cuter la d6cision de paix. Le Paete n'institue aucune force mUitaire inter
nationale. 

D'aulre part, Ie projet fran\18is 6tait inflniment plus d6mocratique que ne I'est 
·Ie Pacte. D$ que Ie projet de ce Pacte lui fut connu, la Commission franyaise, 
dans une note en date du 8 mars 1919, marqua ainsi cette dilf6rence: 

"Dans I' esprit de la Commission franyaise, l' organe principal devait etre Ie Con
seil internationaL Pour alfermir l'autorit6 de ce Conseil, la Cbmmisslon proposait 
que chaque £tat y fftt repr6sent6, soit par Ie chef de son gouvernement, soit par 
un repr6sentant de ce gouvernement. Le Conseil avait seul Ie pouvoir g6n6ral de 
d6cider, et eela, sp6oialement, pour provoquer I'application des' sanctions; car, 6tait
il dit dans un rapport, par sa composition colOme par la comp6tence de ses mem
bres, iI aura seul I'autorit~ qui persuadera et qui, par la puissance morale, 6vitera 
les recours 1 la force. . 

"Dans Ie projet de pacte, au contraire, Ie r6le de l' Assembl6e des D616gu6s n'est 
que de second plan; iI a un caract~re subsidiaire. 

"Dans Ie projet de la Commission franyaise, la D616gation ne devait etre qu'une 
fimanation du Conseil international. On avait cherch6 1 lui donner une composition 
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impartiale et un role secondaire. Ces membres devaient etre nomm6s par Ie Con
seil en dehors de toute d6signation par les ~tats associ6s. On esp6rait y laire en
trer ainsi de hautes personnalit6s que leur comp6tence et l'autorit6 par elles acquise 
d6signeraient aux suffrages, pour ainsi dire, sans acception de nationalit6 .. Celie 
D616gation devait suppl6er au d6faut de permanence du Conseil: elle devait en 
pr6parer les travaux en cas d'urgence, provoquer sa r6union; elle devait etre tou
jours prete it prendre rapidement les initiatives n6cessaires pour rappeler aux 
Puissances en conflit les voies it suivre en vue d'arriver it un r6g1ement pacifique. 
EnBn, elle devait exercer les pouvoirs qui lui seraient conf6r6s par Ie Conseil. 

"Au contraire de cela, dans Ie projet de pacte, toute d6pendance du Conseil 
ex6cutif par rapport it l'assembl6e des d616gu6s a disparu. Les membres du Con
seil ne sont pas nomm6s par l'assembl6e des D616gues; chacun d'eux est Ie repr6-
sentant d'un ~tat Bien plus, c'est Ie Conseil ex6cutif qui, par I'importance de son 
role, est devenu I'organe essentiel. 

"Or cela est grave; car, au Conseil ex6cutif, neuf ~tats seulement, et non les 
vingt-sept ayant ace6s it la Conf6rence des pr6liminaires de paix, sont represent6s: 
cinq grands ~tats en vertu d'un droit propre, tous les autres devant se borner' se 
r6partir quatre sieges. Ainsi, dans ce Conseil, la pr6pond6rance des droits est 
assur6e aux grands ~tats. La Commission avait, au contraire, tenu • ce que, dans 
Ie corps Ie plus important, Ie Conseil international, chaque ~tat rot repr6sent6, 
et elle avait constitu6 la D616gation dans ce mi!me esprit d'6galit6. Elle avait 
estim6 qu'en faisant cr6dit de sagesse aux gouvernements associ6s, on pouvait, 
sans trop de crainte, adopter ce r6gime: dans un conseil diplomatique et, th6orique
meni, les voix se comptent; en pratique, la nature des choses fait qu'elles se 
pesent. 

"En dotant Ie Conseil ex6cutif d'une composition restreinte et d'un role 61argi, 
Ie projet de paete a 6t6 conduit, par voie de cons6quence, tant it cr6er un double 
emploi qu'. laisser subsister une lacune. 

"D'une part, l'assembl6e des D616gu6s et Conseil ex6cutif en matiere de regie
ment des Iitiges chevauchant sur Ie mi!me champ d'atributions, Ie second jouissanl 
d'.ilIeurs de la primaut6. .. 

"D'.utre part, on ne trouve pas, dans Ie projel de pacte, d'organe qualiB6, vrai
ment permanent, pour parer aux dangers soudains, mettre en mouvement les 
proc6dures de reglemenl .maible el saisir • la lois les gouvernements ell'opinion. 
Le Secr6tariat, simple organe administratif, n'y peul suffire. La Commission avail 
pens6 pourvoir it ce besoin par I'institution d'une d616gation permanente. Le projet 
de pacte pr6sente it cet 6gard une lacune: Ie Conseil ex6cutif n'est pas permanent; 
ayant it jouer Ie role qui, normalement, devrait etre celui de l'assembl6e des 0616-
gu6s, il n'a pu acquerir la souplesse n6cessaire it un 'organe charg6 de veiller de 
facon constante et de signaler Ie danger des ses premi~res manifestations." 

Quand Ie Pacte fut connu, ainsi que Ie trait6, iI n'y eut pas en France de IOOU

vement ardent ni d'adh6sion ni d'opposition. On 6tait fatigu6, de~, inquiet. La 
guerre, si 6puisante et si prolong6e, avait mis Ie peuple fran~is dans une sorto 
d'6tat maladif. A I. crise de joie caus6e par la nouvelle de I'armistice avait sue-
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c6de un etat d' apathie chez les uns, de febrilite, chez les autres. On aurait dit 
qu'U n'y avalt plus d'opinion publique en France. Cependant les repuhlicains de 
gauche, tout en remarquant et en deplorant l'insufHsance du Pacte, etaient contents 
qu'il. y eilt une Societe des nations, inscrite dans Ie traite et en formant comme la 
clef de voilte. Les conservateurs de droite, du moins les plus militants, voyaient 
d'uo mauvais oei! cette Societe des nations, encore trop democratique to leur gre, 
et tichaient de faire croire qu'elle n'etalt qu'un moyen detoume de frustrer la France 
d'uoe partie des fruits de sa victoire. II y eut cependant des conservateurs intel
Iigents, et parmi les catholiques, qui adhererent avec sympathie et sincerite l cette 
Societe des nations. 

Les debalS de la conference de la paix avaient ete secrets. On sut pourtant que 
M. Leon Bourgeois, qui y avait represente"la France dans la discussion sur Ie 
Pacte, n'avait obtenir de M. Wilson qu'U prit en consideration deux amendements 
fran~ pour etablir une force armee internationale et aussi un contrale per
manent des armements. Ce refus de M. Wilson rut une deception pour les partisans 
fran~s de Ia Societe des nations. 

La petite place que Ie Pacte de la Societe des nations tint dans les debats parle
mentalres sur Ie traite de paix avec l' Allemagne montre que ce n' etait pas ou que 
cen'etait plus, pour I'opinion publique, la chose essentielle. 

Dans ce debat, que dirent les orateurs de Droite, l la Chambre des deputes, au 
sujel de la Societe des nations? lis n'en parl~rent pas ou ils n'en parl~rent 

q,,'accessoirement, mais avec maiveillance. Ainsi M. Maurice Barr~, dans la 
seance du 29 aoilt 1919, lit un grand discours sur la politique de la France en 
.Rhenanie, l propos du traite, mais sans dire un mot de la Societe des nations. Le 
4 septembre suivant, uo depute royaliste, M. Baudry-d' Assan, s'6cria:" .•• Telle 
qu'elle est, la Societe des nations n'est qu'une Babel judeo-ma~onnique, qui con
tient les germes de toutes les guerres, et dans laqueUe l' Allemagne aura bientlit 
sa place preponderante. La veritable Societe des nations existe depuis toujours: elle 
s'appeUe la chretiente. (TrlB bient tres blent l droite). On veut edilier une hu
manite nouvelle, une humanit6 IRlque, qui se passera de Dieu." I.e 2 octobre, 
M. Jacques Piou, un des plus anciens chefs de 1a droite monarchiste (i1 est deced6 
depuis), dans son discours, n'eut qu'un mot sur Ie Pacte de la Societ6 des nations, 
mais contre, et pour dire que ce Pacte peut forcer la Prance II consentir l un 
nouvel examen du trait6 de paix. 

I.e rapporteur, M. Barthou, dans son discours du 3 septembre, ne parla gullre 
de la Soci6te des nations que pour regretter que les deux amendements Bourgeois 
n'eussent pas ete accept6&. A gauche, on ,ne lit que des reserves, non certes par 
hostilite contre I'idee de la Societ6 des nations, mais au contraire parce qu'on trouvait 
que cette idee n'etalt pas suffisamment realisee dans Ie Pacte. Le meme jour, 3 
septembre, M. Franklin-Bouillon, radical sociaiiste, que d'ailleurs vota contre Ie 
traitlS, reprocha l cette Societe des nations inscrite dans Ie trait6 de ne, donner II 
la France ni garanties IInanci~res, ni garanties politiques. Un des chefs du parti 
socialiste, .M. Marcel Sembat, ancien ministre, dans son discours du 4 septembre, 
aurait voulu qu'on appuyit la Societe des nations "sur les syndicats, sur les or-
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ganisations ouvrieres, sur la bonne volont6 de taus les travailleurs du monde". 
M. Viviani, ancien pr6sident du Conseil et pr6sident de la Commission de la paix 
dont M. Barthou 6tait rapporteur, loua Ie Pacte, mais dans les termes froids que 
voici (16 septembre): "Nous avons vu 6difler sous nos yeux cette Societ6 des na
tions qui, certes, s'avance bien modestement vers Ie monde, qui lui apporte tout 
de meme d'ineluctables promesses, oeuvre encore d6fectueuse, qui, par nos mains 
et les mains de nos enfants, s'i1 nous reste encore quelque courage, pourra etre 
demain compl6tee et reconfort6e." 11 faut noter en passant que, malgr6 la froideur 
de ce demi-eloge de la Soci6te des nations, la Chambre vota I'afllchage du discours 
de M. Viviani. Mais c'est un orateur de tant de talent qui, quoi qu'iI dise, iI soulhe 
toujours un enthousiasme d'admiration. 

C'est par I'organe du ministre des affaires 6trangeres M. Pichon, que Ie gouveme
ment soutinf Ie Proj~t de Pacte devant la Cham bre. Ce fut un eloge raisonnable 
et correct. M. Pichon reconnut que ce n'etait-I~ qu'un "commencement", mals iI y 
vit "une sorte de traite d'alliance g6n6rale entre les diff6rentes nations dont Ie 
Pacte porte les signatures" (24 septembre). Dans la meme seance. M. Clemenceau, 
president du Conseil, prit la parole, mais seulement pour parler de I'abstention des 
:£tats-Unis par rapport l la Societ6 des nations. II Ie fit d'un ton un peu cavalier: 
"Si, dit-il, pendant un temps de deux mois, trois mois, ou peut-etre meme davantage, 
- je ne veux pas faire de proph6tie, - la Ligue des nations ne comprend pas 
les :£tats-Unis, eUe ne les comprendra pas. Mais ils ne tarderont pas l en falre 
partie:' 

TeUe fut, dans Ie debat sur Ie trait6, I'attitude de la Chambre fran~aise ll'egard 
du Pacte de la Societe des nations: indifference ou hostilit6 l droite, scepticisme, 
d6ception, inquietude l gauche. Le traite, qui contenait Ie Pacte, fut vot6 par la 
Chambre Ie 2 octobre 1919, par 372 voix contre 53. A I'exception de M. Franklln
Bouillon et de quelques autres deput6s, ces opposants etaient socialistes. 11 y 
eut 73 abstentions: des radicaux socialistes, comme MM. Caillaux et Accambray, 
des socialistes moder6s, comme MM. Albert Thomas, Renaudel et Varenne, des 
r6publicains teintes de nationalisme, comme MM. Andr6 Lefevre et Maginot, q\lelques 
droitiers, comme Ie g6neral de Gastelnau. ' 

Au Senat, la discussion fut plus courte. Le 9 octobre 1919, ce fut un grand et 
. beau discours du rapporteur, M. Leon Bourgeois. II rappela que la Commission 
instituee par M. Ribot, et que lui-meme avait pr6sid6e, "avait dress6 un projet de 
statut qui eOt donne l cette institution tous les pouvoirs necessaires l I'exercice 
de son autorit6". Puis iI montra, mais sans chaleur, les avantages du Pacte tel que 
la Conf6rence de la paix I'avait adopt6. Le II octobre, M. d'Estoumelles de Con
stant d6clara Ie Pacte insufllsant, mais emit I'espoir ,qu'on I'ameliorerait peu-l
peu. Puis, dans la meme seance, M. Clemenceau fit I'n discours oil, parlant de 
M. Leon Bourgeois et des hommes de la conference de la Haye, il dit: "Je leur 
rends pleine justice. Mais je ne serais pas franc, si je ne disais pas qu'i1 m'est 
arrive de les railler quelquefois. (Sourires). Je crois les avoir raill6s arnicalement 
(nouve/Ul% sourlres), utilement peut·etre, laissez-moi Ie croire tout au moins. Mals 
c'est parce que je suis profondement imbu de cette idee que chercher des institu-



LA FRANCE ET LA SOCIETE DES NATIONS 

tions, des cadres d'administration et de gouvemement pour les hommes, si bien 
que'toutes ces regles puissent 6ue 6tablies, est une oeuvre vaine, si les hommes 
ne sont pas en 6tat de les pratiquer." II ajouta pourtant qu'i1 6tait entr6 de bon 
COllur dans la Soci6t6 des nations. Cette conversion de M. Clemenceau 1 la Soci6t6 
des nations, formul6e en boutade, ne parut pas tres sincere ou tres profonde. On 
sentit qu'i1 voulait surtout 61re agr6able 1 M. L60n Bourgeois, si in8uent sur Ie 
S6nat, dont il deviendra plus tard Ie president. II ne fut pas autrement question de 
la Soci6t6 des nations dans ce d6bat. to S6nat vota Ie, trait6 il. l'unanimit6 des 219 
votants. II y eut seulement quatre abstentions, dont celie du pr6sident, qui ne 
vote jamais. 

• • • 
Une fois la Soci6t6 des nations constitu6e, quelle a 6t6 I'attitude de I'opinion 

fran~se 1 I' 6gard de cette grande institution internationale? 
II faut remarquer d'abord qu'i1 s'est constitu6 en France des groupements de 

propagande en f1\veur de Ia Soci6t6 des nations. Voici quelques precisions sur ces 
groupements. 

lis forment une "F6d6ration des Associations fran~aises pour la Soci6t6 des na
tions", dont Ie' siege est 3, rue Le Golf, Paris V. to Bureau est ainsi composE: 

Pr6sident g6n6ral: M. Uon Bourgeois, pr6sident du SEnat, d616gu6 permanent 
de la France au Conseil ex6cutif de la Soci6t6 des nations. 

Pi'6sident: M. Paul Appell, recteur de l'Acad6mie de Paris, membre de I'Acad6-
mie des sciences. 

Vice-pr6sidents: MM. Aulard, professeur il. la Sorbonne; d'Estournelles de Con-
'stant, s6nateur; Jean Hennessy, d6put6; Charles Richet, membre de I'lnstitut. 

Secr6taire g6n6ral: M. Ie professeur Charles Brun. 
Secr6taires: MM. Jacques Dumas et PrudhommeauL 
Tr6sorier: M. H. Guimard. - Tr6soriere·adjointe: Mme Puech. 

N euf soci6t6s font partie de cette F6d6ration. 
C'est d'abord "I'Association fran~aise pour la Soci6t6 des nations", qui a pour 

d616gu6s il. la F6d6ration MM. A. Aulard, A. Keufer, Georges Risler. Cette Associa
tion, la plus consid6rable en ce genre de celles qui existent en France, a 6.t6 rond6e 
1 Paris, au lendemain de la signature du trait6 de paix, par M. Uon Bourgeois et 
ses amis. C'est un groupement de Fran~ais instruits, pris dans tous les partis poli
tiques, dans toutes les confessions, dans toutes les opinions philosophiques o~ quel
ques droitiers siegent 1 cOt6 de nombreux r6publicains, l'archev6que de Paris il. cOt6 . 
du grand rabbin ou il. cOt6 de libres penseurs marqu6s. 

Les statuts de I' Association portent qu'elle a pour but: "lode faire appel il. 
I'opinion publique et d'assurer 1 la d6mocratie fran~aise la part qui doit lui revenir 
dans I'organisation internationale du Droit; 2° d'6tudier, dans Ie d6tail,Ies problemes 
politiques, juridiques, 6conomiques et mUitaires que posent, dans les rapports de la 
France et des Etats 6trangers, la formation et Ie d6veloppement de cette conception 
sup6rieure des relations internationaies; 3° de collaborer avec les Associations qui, 
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ll'etranger, ont en vue Ie meme objet; 4° d'aider Ie Gouvemement l r6s0udre les 
difficult6s de tout ordre que 1& realisation d'une telle idee peut rencontrer." 

Elle & en partie Ie meme bureau que la Federation, puisque son president general 
est M. Uon Bourgeois, (qui vient de quitter Ie titre pour celui du president fondateur) 
et son pr6sident M. Paul Appell. Ses vice-pr6sidents sont MM. Derville, A. Keufer. 
E. Lamaude, de Las Cases, A. Millerand (devenu depuis pr6sident de I. Republi
que). Secretaires generaux: MM. Raiberti, Leon Robelin, Albert Thomas. Tresorier 
et tr6s0rier-adjoint: MM. Rapheil-Georges Levy, George Risler. Secretaire: M. 
Prudhommeaux. 

Rien ne montre mieux, dans cette Association, la diversite des personnes et I'unite 
des tendances que la grande manifestation qu'elle organisa l la Sorbonne Ie 
20 janvier 1920, sous la presence du president de la Republique. Elle estima 
"qu'en pr6sence du vaste mouvement de sympathie qui s'est dessine au cours 
des demiers mois en faveur de la grande institution intemationale creee par Ie 
traite de paix et qui en forme en quelque sorte 1& clef de voQte, iI etait bon 
de se retoumer vers I'opinion publique et aussi, et davantage encore, de s'.dresser 
l la jeunesse pour lui confier Ie soin de poursuivre et de mener l bien la grande 
et noble tache entreprise par ses ain6s". A la manifestation assistaient, dans Ie grand 
amphitheAtre de la Sorbonne, douze cents el~ves des Iyrees et des ecoles, gar~ons 
et filles, et un immense public, oil on voyait les principales notabilit6s plrisiennes. 
Un des journaux les plus repandus de France, Ie Petit Parisien, dit: "lis etaient 
venus, tous ceux qui, par leur labeur, par leur gloire, iIIustrent notre pays. lis etaient 
venus tous, i1s etaient accourus pour assister l cette aurore d'un nouveau droit des 
peuples. Ils etaient reunis, les maitres de cette Sorbonne, les partisans d'une science 
rationnelle comme M. Appell et M. Lucien Poincare (alors recteur de I'Academie de 
Paris); les ministres des differents cultes etaient confondus; la robe violette de Mgr 
Roland Gosselin, repr6sentant I'archeveque de Paris, mettait sa note eclatante entre 
les redingotes sombres du pasteur Roberty et du grand-rabbin Levy; les sociologues 
qui croyaient l la paix universelle, comme M. Buisson et M. d'Estoumelles de 
Constant, avaient voulu assister l cet office en ml!me temps que Ie mar6chal Joffre, 
simple et bonhomme sous son gros manteau de cavalier, et Ie mar6chal Petain, 
elegant et svelte dans Sl !Unique bleu horizon aux manches scintillintes. Et pour 
.marquer la grandeur symbolique de cette le~n qui franchir. peut-etre les si~c1es, 
l cOt6 du Pr6sident de Is Societe des Nations, du pr6curseur entl!t6 de son id6al, 
M. Leon Bourl:fois, s'etaient assis les deux pr6sidents, de Is Republique, celui 
d'hier, M. Raymond Poincare, celui de demain, M. Deschanel. Toute II France 
etait-Il". Non, lOute la France n'etait pas IA. Mais c'etait une elite qui jamais ne 
s'est retrouvee aussi nombreuse et aussi ardente pour c6lebrer I. Societe des 
nations. 

Apr$ un discours de M. Leon Beurgeois, qui lut tel qu'on I'attendait de lui, on 
entendit les d6clarations des personnalit6s les plus eminentes et les plus diverses. 
Celie de M. Appell fit sensation, par la force de II pens6e. II dit que les progres 
de la science rendent la Societe des nations, non 50ulement possible, mais n6ces
saire. Possible, voici comment: "La plan~te 50 rapetisse de jour en jour; les voies 
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de communication sont raccourcies par des canaUlli ~t des tunnels; la vitesse pos
sible des trains et des paquebots augmente; la t6h!graphie permet aUlli informations 
de faire en quelques secondes Ie tour du globe; I'aviation ajoute la conquete de 
I'air. II celie de la terre et de I'eau; Ie d6veloppement du machinisme modifle pro
fond6ment les conditions du travail humain, en donnant awe plus humbles les loisirs 
nkessaires pour d6velopper leur intelligence et 61ever leur sens moral. L'humanit6 
prend conscience d'elle-meme: Ie regne du droit peut s'6tablir entre les divers pays 
du monde, comme iI s' est 6tabli autrefois entre les provinces qui constituent notre 
France." N6cessaire, voici pourquoi: "Deux voies s'ouvrent devant I'humanit6: 
1'6tablissement d'uo droit nouveau ou l'an6antissement et Ie suicide. La guerre qui 
vient de se terminer a coOt6 dix millions de vies humaines et a d6truit pour long
temps les richesses accumul6es par Ie travail des hommes: elle laisse derri~re elle 
uo cort~ge de douleurs, de m~res, de d6pressions morales, qui mettent Ia civilisa
tion en p6ri1. Avec l'exp6rience maintenant acquise, les moyens de destruction 
progressent II pas de g6ant: les sons-marins, les avions de bombardement, les 
canons II longue port6e, les mitrailleuses II tir rapide, les explosifs, les gaz asphyx
iants se perfectionnent de jour en jour. Une nouvelle guerre entre les grandes 
nations tuerait 100 millions d'hommes, d6truirait en quelques heures les plus puis
santes cit6s, an6antirait la vie de pays entiers; elle laisserait apr~ elle des peuples 
sans id6a1 moral, ne croyant qu'li la force et retoumant II Ia barbarie inorganis6e." 

A M.. Appell, homme de science, succ6d~rent des hommes de religion. Mgr. 
Am!'tte, archeveque de Paris, 6t lire une d6claration ou on remarqua ceci: "L'Eglise 
catholique, vaste Soci6t6 des nations fond6e par J6sus-Christ, destin6e, comme son 
nC?m I'indique, II s'6tendre sur tout I'univers, avait voulu au moyen-age r6aliser cet 
id6a\ entre les peuples qui professaient sa doctrine et ob6issaient II ses lois: c' 6tait 
la chretient6. De nos jours, l'uoit6 des croyances n'enste plus dans Ie monde; mais 
iI est encore des principes de morale unanimement reconnus par tous les peuples 
civilis6s. C'est une noble et louable entreprise que de vouloir fonder sur ces prin
cipes communs un pacte qui garantisse la paix du monde et 1a pr6serve des elfro
yables con6its qui I'ont ensanglant6. L'Eglise ne peut que souhaiter cordialement 
Ie suc~ de ce dessein.". Mais I'archeveque demanda que Ie pape rot admis dans 
la Soci6t6 des nations. II Ie 6t d'un ton mod6re et circonspect, en cette phrase: 
"Puisque cewe qui s'appliquent II Ie r6a1iser ont voulu insister pour entendre ma 
voix dans cette solennelle assembl6e, qu'i1 me soit permis d'exprimer Ie vmu que 
la future Soci6t6des Nations fasse dans son sein une place digue d\ lui au repr6. 
sentant supreme de la plus haute autorit6 morale qui soit au monde, de celie qui, 
parlant au nom de Dieu, pr~che aUlli hommes avec Ie plus d'emcacit6 de se rendre 
mutuellement justice et de s'cntr'aimer." 

On entendit ensuite M Ie pasteur Roberty, un liMral, dont I'610quence est fort 
goOt6e II Paris. Mais iI se boma presque II lire une d6claration vot6e par I' Assem
bl6e g6n6rale du protestantisme fran~ais, reunie II Lyon au mois de novembre pr6-
c6dent, ou II 6tait dit que cette Assembl6e, "d6sireuse de s'associer II toutes les 
Eglises chr6tiennes quJ prennent de plus en plus conscience de leur rille de paci-
6catrices, au nom de leur seul chef, Ie Saint et Ie Juste, que I' Assembl6e acclama 
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plus que jamais comme Ie Prince de Is paix; convaincue que la paix ne peut etre 
s6par6e de la justice et que les plus grands criminels ne sont pas inaccessibles au 
repentir; sQre de I'accomplissement des promesses du Christ; attend avec con Hance 
Ie jour Ott, dans une humanit6 pacifl6e, les Eglises de la chr6tient6 tout enti~re 
seront aux premiers rangs pour soutenir la cause sainte de la Soci616 des Nations; 
et invite la F6d6ration /I rappeler chaque ann6e, en un service solennel, Ie d6sir 
chr61ien de travailler au d6veloppement et /I la popularit6 de celte institution, pre
mi~re 6bauche du royaume de Dieu sur la terre." M. Isral!1 L6vy, grand·rabbin 
du Consistoire central des Isra6Iites de France, parla de I'enthousiasme avec lequel 
"I'aube de cette vie nouvelle" est salu6e par les disciples des proph~tes d'lsralSl qui 
ont assign6 /I l'humanit6 pour but supreme Ie r~gne de la paix et de la fraternit6. 
Mais, pour etre viable, la Soci6t6 des Nations devra etre I'expression de la volont6 
r6f16chie des Nations elles·memes. Une telle r6fonne de la politi que internationale 
a pour condition essentielle une r6forme personnel/e: elle exige, avant tout, la destruc
tion de I'idole antique, la fausse conception que I'int6ret du pays est un droit sacr6, 
qui prime toute justice. L!Ecriture a eu raison de dire: "La paix ne peut etre I'reuvre 
que de I'6quit6". La Soci6t6 des Nations sera la Soci6t6 des gens de bien 6pris d'un 
meme id6al de sinc6rit6 et de justice pour tous. Soyons, par notre exemple comme 
par nos paroles, les apotres de cette v6rit6: iI appartient /I la France d'etre un fois 
de plus Ie flambeau de I'humanit6." 

M. Ernest Lavisse, de I' Acad6mie fran~aise, d6clara que "Ia guerre tuera I'humanit6, 
si I'humanit6 ne tue pas la guerre". II dit: "II s'agit de cr6er des institutions qui pr6vien
nent les violations du droit, et, s'i1 Ie faut, chitient Ie violateur. Ici devaient n6cessaire
ment se produire des difficult6s; elles se sont produites, en eifet, nous ne I'avons que 
trop bien vu. Au texte du Pacte vot6 par la Conf6rence de la paix, Ie 28 avril de 
I'ann6e derni~re, nous pref6rons celui qU'avait pr6par6 la commission pr6sid6e et 
dirig6e par M. Uon Bourgeois et qui 6tait pr6cis, clair, decisif, /I la fran~aise. Mais 
ne nous 6tonnons pas de cette imperfection. Comme .on dit, nous revenons de loin, 
de tr~s loin. Pendant des si~cles, la guerre 6tait 1'6tat nonnal, au point que les 

, peuples remerciaient leurs rois, quand ceux-ci, de temps en temps, avaient la bont6 
de leur laisser quelques ann6es de repit. C'est un commencement modeste, be pacte 
du 28 avril 1919; mais iI pennel de belles esp6rances. Vieil historien, je puis 
affirmer qu'i1 apporte au monde une grande nouveauI6." 

M. Albert Thomas, deIiut6 socialiste, ancien min istre, directeur du Bureau inter
national du travail dans la Soci6t6 des nations, fit une declaration tr~s optimiste. II 
dit: .Lorsque, Ie 16 janvier, Ie Conseil de la Soci6t6 des Nations s'est r6uni, des 
esprits chagrins I'ont jug6: Ce n'est III, disaient.ils, qU'une assembI6e de diplomates. 
La Soci6r6 des Nations n'est pas une Soci6t6 des peuples. - A cette critique, /I' ce 
doute, la Soci6t6 des Nations peut r6pondre par les vingt millions d'ouvriers syn· 
diques, par les milliers d'industriels que groupe d~ a~jourd'bui I'organisation per
manente du travail. A ceux qui disent: La Soci6t6 des Nations recule devant Ia 

'representation populaire, la Soci6t6 des Nations recule devant I'institution d6mocra
tique d'un Parlement, -Ia Conf6rence g6n6rale du Travail r6pond par I'61ection de 
ses membres ouvriers et patrons, par Ia r6gularit6 de ses sessions et par Ie vote de 
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ses conventions. A ceux qui rappellent que ia Societ6 des Nations n'a point pro
dame les droits des nations, qu'elle n'. pas deftni I~ lois qui 1& guident, Ie Bureau 
international du Travail repon!l par la declaration inscrite au frontispiee de la partie 
Xlii du traite de paix: "La Soei6t6 des Nations a pour but d'etablir la paix univer
seile. Une telle paix ne peut etre fondee que sur la base de la justice sociale." 
Ainsi, deja, dans cette organisation qui constime vraiment sa section du travail; la 
Societe des Nations s'efforce de vivre toute sa vie. Bientat, par la volonte des 
peuples, elle vivra 6galement en toutes ses sections, section ftnanci~re, section 
6conomique, section intellectuelle.' Et, par son effort de justice, par son CBuvre de 
:reparation, elle s'6tendra rapidement a I'univers." 

Apres de gen6reuses paroles de M. Ferdinand Buisson, on entendit M. Raymond 
Poincare, alors president de la Republique. II dit: "Certes, on aurait pu faire mieux 
encore, et il n'a dependu ni de la France, nr en partieulier de M. Leon Borgeois, 
que la Soci6te rot pourvue de meilleurs moyens de contrille et d'action, qu'elle pftt 
exercer sur les armements une surveillance effective, et qu'elle eftt la force de faire 
elle-meme preval,?ir ses volontes. 11 n'y aurait eu, dans ces garanties compl6men
taires, rien qui restreignit l'ind6pendance des Etats adh6rents, ni qui humililt leur 
dignit6; il n'yaurait eu que des obligations mutuelles, librement consenties, comme 
il s'en trouve dans toutes les conventions humaines. Mais, a d6faut meme de ces 
clauses protectrices, dont la Societe sera maitresse de reprendre plus tard l' examen, 
I'organisation pr6sente marque d6ja un progr~ immense dans la vie des peuple~ 
civilie6s.1J 

J'ai assist6 a cette manifestation. J'ai entendu les paroles, ces applaudissements~ 
J'ai 6t6 temoin de ces gestes d'adhesion a la Societe des Nations. Ce n'efait pas de 
I'enthousiasme, c'etait de la sympathie, de la sincerite. un unanime desir de faire 
vivre et d'am6liorer cette naissante Societe des Nations. 

L'Association franQaise a tenu d'autre reunions, notamment a la ftn de I'annee 
1921. On y entendit un remarquable discours de M. Noblemaire, depute conserva
teur a I'esprit ouvert, qui signala les dangers du nationalisme exclusif, et parla 
autant en citoyen du monde qu'en citoyen franQais. . 

L'aetion de l' Association franQaise est noble, mesuree, un peu academique. Elle a 
plus d'inftuence sur la bourgeoisie instruite, sur les "intellectuels", que sur les 
masses. 

• • 
Les autres groupements qui font partie de la Federation franQaise ont presque 

tous un but un peu plus large, Q'est-l-dire qu'i!s ne s'occupent pas seulemerit de la 
Societe des nations, mais de tous les ordinaires objets d'activit6 du pacillsme. 

C' est d' abord I' Association de la paix par Ie droit, dont nous avons deja parl6. 
Elle n'a pas tout-a-fait interrompu son action pendant la guerre. Elle a cpntinu6 la, 
publication de son excellente revue, la Paix par Is Droit (doDt les bureaux sOnt a 
Nimes, 10, rue Monjardin), oil. Ie patriotisme, au milieu ml!me de la catastrophe, a 
tenu un' langage humain. Le president de I' Association de la paix par Ie droit est 
M. Th. Ruyssen, professeur a la Facult6. des lettres de" l'universit6 de Bordeaux. 

IA Sod6t6 del N.!lou. I 1& 
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C'est un homme de grand talent et de haute autorite morale, qui a voue sa vie A 
la canse de la paix. Lo vice-president est M. Jaques Dumas, substitut du procureur 
g6n6ral A la cours d'appel de Paris. Le secr6taire est M. Jules Prudhommeaux, doc
teur ~s lettres. En avril 1922, la Soci6te fran~aise pour I'arbitrage entre nations, 
qui, on I'a vu, avait 6t6 fond6e en 1867 sur I'initiative de Fr6deric Passy, s'est 
fondue dans I' Association de la paix par Ie droit, qui se trouve ainsi I'heriti~re du 
mouvement pacifiste fran~is commenc6 A la fin du second Empire. 

Au lendemain de la guerre, l'Association de la paix par Ie droit a redoubl6 d'ac
tivit6. Son attitude Al'egard de la Soci6t6 des nations 6tablie par Ie Pacte est d6Hnie 
dans I'appel-programme qu'elle lan~a en mai 1920. On y lit: "Les dirigeants de 
I'Entente, pour soutenir 1'6nergie morale des combattants, n'ont cess6 d'affirmer que 
I'enjeu du gigantesque duel etait la Iib6ration des peuples opprimes, la destruction 
du militarisme allemand, la fin du regime inhumain, barbare, de la conscription uni
verselle et de la "Paix arm6e". Cet espoir sublime a enflamm6 des millions d'Ames. 
Les soldats eux-m~mes, immobilis~ dans les tranchees, repetaient avec une con
viction l la fois mystique et refl6chie: "C'est la guerre Ala guerre, la guerre pour 
la paix". A I'arri~re, comme au front toute une g6n6ration, hommes et femmes, s'est 
h6rolquement sacrifi6e pour epargner aux enfants d6j/i nes et A ceux de demain les 
maux dont elle faisait I'atroce experience. 

"H6las I de ce r~ve grandiose A la realite, quelle chute I Assur6ment, la "Societe 
des Nations" a vu Ie jour; elle vagit sur la paille, dans I'etable d'un nouveau Beth
[(!em. C'est un triomphe du Droit. Mais combien pille et imparfaite est encore cette 
constitution I Le pacte solennel qui I'a cr6ee n'ose pas m~me prononcer, au nom de 
I'humanit6 organisee, I'interdiction definitive et absolute de la guerre; iI admet pour 
I'avenir la possibilite de conflits sanglants dont les nations civilisees resteraient les 
spectatrices indifferentes ou impuissantes. La Conference de la Paix, A Paris, n'a 
r6ussi ni l imposer la solution obligatoire de tous les differends par les voies du 
Droit, ni l constituer une force de police internationalel Demain, presque autant 
qu'bier, la guerre reste possible dans un monde anarchique." Mais, si imparfaite que 
soit I'actuelle Soci6te des nations, l'Association de la paix par Ie droit la croit viable 
et y retrouve son propre esprit. S'i1 y a de vieilles chances de guerre, i~. y • de 
nouvelles chances de paix: "D~ lors, dit rappel-programme, la tAche n'est pas 
achevee l laquelle, depuis plus de trente ann6es, I' Association de I. Paix par Ie 
Droit concacre un effort obstine. Nous roulons, en apparence, I'eternel rocher de 
Sisyphe. Constatation amere, et qui decouragerait d' aucuns. Mais nous sommes de 

'ceux qui ne desesperent.j~ais. Aussi bien trouvons-nous, jusque dans I'aveu de 
notre deception, des raisons positives d'envisager I'avenir avec une confiance r6f16-
chie. En effet, la Societ6 des Nations est nee. Si imparfaite qu'elle soit, elle repond 
A un besoin trop evident, A une experience trop dramatique, elle est saluee par des 
vreux trop passionnes, trap genereux, trop universels,' pour n'~tre point appelee A 
vivre. Or, osons Ie declarer, cette Societ6 des peuples, edifi6e par d'autres mains 
que les oo$tres, est en realite I'reuvre des pacifistes. Si, en quelques semaines, I_ Con
f6rence de I_ 'P_ix _ pu elever cette construction complexe et savante, c'est qu'une 
doctrin\l pr6cise existait, dejA elabor6e et suffisante pour inspirer des r6alisations." 
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Le si~ social de I' Association de Ia paix par Ie droit est l Paris V, 24 rue 
Pierre Curie. Elle compte, dans les departemeuts, 24 sections. Elle a pour delegues 
l Ia Federstiou M14.. Jacques Dumas, D. Eyquem, F. Saupique. 

• • • 
A ces deox societes adherentes l Ia Federatiou frau~ise, I' Association pour Ia 

Societe des nations et I' Association de la paix par Ie droit, it Caut ajouter la "Con
ciliation internationale". Fondee en 1905 par M. d'Estournelles de Constant, et 
aujourd'hui encore presidee par lui, elle a en au dehut Ie concours d'hommes com
me Marcellin Berthelot, Ie baron de Courcel, M. Loubet, ancien president de Ia 
Republique. Elle se propose d'aider, d'encourager, les organisations" parlementaires 
internationales et autres, de preconiser I'etablissement de la paix par des conces
sions mutuelles entre nations. Elle a une filiale: Ia Conciliation internationale ame
ricaine, fondee en 1907. Son siege social est au domicile de M. d'Estournelles de 

"Constant, 34 ter rue Molitor, Paris XVI. Elle publie uo Bulletin. Ses delegues lla 
Federation sont M14.. d'Estournelles de Constant, Pierre Jaudon, Andre Weiss. 

Un autre organisme adherent, c'est Ie "Bureau europeen de Ia dotation Carnegie 
pour la paix internationale", dont Ie si~ge central est l Paris V, 24, rue Pierre
Curie, et que preside egalement M. d'Estournelles de Constant. Cette section fran
~se d'uoe oeuvre amerlcaine, dont on ne saurait trop vanIer la generosite, dche 
de reaiiser en Europe Ie programme etabli par M. Carnegie en 1911, dans Ies ter
mes suivants: "La Fondation alira pour objet de servir Ia cause de la paix entre les 
peuples, de hiter I'abolition de Ia guerre internationale, d'encourager et de Caire 
progresser Ie reglement des conftits iuternationaax par des voies pacifiques, et, plus 
sp6cia1ement: 1) de provoquer uue recherche scientifique et approfondie des cau~ 
des guerres et des methodes pratiques de les prevenir et de les eviter; 2) d'aider 
au developpement du droit international, de realiser un accord general sur les r~g\es 
qu'it edicte et de les faire accepter par les natiQns; 3) de repandre toutes les infor
mations possibles, et de former ainsi I'opinion publique, au sujet des causes, de la 
nature et des elfets de Ia guerre, comme Russi des moyens de la pre:venir et de 
I'empacher; 4) d'amener les hommes l une connaissance plus approfondie des droits 
et des devoirs internationaox et de perfectionner chez les habitants des pays civilises 

. Ie sens de Ia justice entre nations; 5) de cultiver les sentiments d'amitie entri: 
habitants de contr6es dilferentes et d'accroitre, de pays l pays, la connaissance e~. 
Ia comprehension mutuelles; 6) de favoriser une adhesion generale aox methodes 
pacifiques de regler les differends internationaux; 7) de maintenir, de Caire naitre 
et de soutenir toutes institutions, organisations, associations et entreprises qui peu
vent etre jugees n6cessaires ou utiles pour la realisation totale ou partielle" des 
objets que so propose la Fondation." Ce Bureau enropeen de la Fondation Carnegie 
a Iib6ralement aid6 plusieurs oeuvres de paix en France. L'etat de I'opinion publi
que aox £tats-Unis ne lui a pas permis de participer d'une mani~re trap directe l 
Ia propagande pour la Societ6 des nations, mais iI participe lla diffusion de I'esprit " 
meme d'od est sortie cette Soci6t6. Ses d61egues l la Federation sont MM. Prud
hommeawe, Godart, de Lapradelle. ... 
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Une autre Soci6t6 adh6rente, et importante, c'est la "Ligue pour I'organisation de 
la Soci6t6 des nations", qui s'appelait d'abord "Soci6t6 Proudhon", avec ce sous
titre: "Soci6t6 d'6tudes et d'action led6ralistes", Elle a 6te londee Ie 24 mai 1918, 
sur I'initiative de son president actuel, M, Jean Hennessy, depute de la Charente, 
un des plus actifs partisans du "r6gionalisme". Cette SocieUS voit dans I'actuelle 
Soci6te des nations, si imparlaite qu'elle soit, une application du principe fed6raliste 
qui 6tait it la base de la doctrine des Proudhon. Elle voudrait ameliorer ou refaire 
cette Societe en s'inspirant de ces quatre id6es principales: "I. Limiter en quelque 
mani~re la souverainet6 des ~tats pour Ie bien gen6ral de I'humanite. - 2. Limiter 
cette souverainet6 Ie moins possible et dans la mesure seulement oil cette limitation 
apparait comme n6cessaire it cette fin. - 3. Dans chaque ~tat compose de groupe
ments nationaux ou autres federes entre eux, Ie droit pour ceux-ci d'etre representes 
it I'AssembhSe legislative. - 4. Tenir compte du degr6 d'6volution politique des 
peuples dilferents selon leur histoire, leurs moeurs, leurs connaissances scientifiques 
et les territoires habites par eux." La Ligue pour I'organisation de 18 Societe des 
nations met aussi en relief, dans sa propagande, les points suivants: "Le groupe
ment international, loin d'alfaiblir I'idee de patrie, la forti fie et I'exalte. Internations 
suppose nations. Si Ie pacte federal apporte n6cessairement des restrictions it la 
souverainete des ~tats, i1 ne doit les y apporter que pour garantir les ~tats et leur 
permettre de se developper. Le federalisme que nous preconisons est d'essence 
democratique: soci6te de peuples, et non pas de gouvernements. Tout autre federal
isme nous parait un imperialisme economique ou nationaliste deguise. La France ., 
plus que tout autre pays, interet it la realisation de la Societe des nations. Faible 
natalite, puissance economique secondaire, mais admirable pouvoir de rayonnement. 
Elle doit it sa tradition de prendre la tete du mouvement federatil en Europe et 
dans Ie monde." 

Cette Ligue a son si~ge social I, rue Euler, Paris VIII, Son secretaire general 
est M. Ie professeur Charles Brun, ~r~ eloquent apOtre du regionalisme, sur lequel 
iI a ecrit un livre remarqable. Elle a organise des conferences, des discussions, 
publie des tracts et des brochures, prete Ie concours de ses orateurs it toutes les 
manifeslations pour la Sociele des nations. Elle a fonde en 1921, it I'Insti!ut des 
Hautes Etudes inlemalionales, etabli dans la Faculle de droit de Paris, un cours 
sur "Ie federalisme inlernational du point de vue hislorique et social", professe par 
M. Charles Brun, et, en 1922, au meme inslitut, un cours sur "Ia Societe des na
tions", professe par M. de Lapradelle. Ses delegues it la Federation sont MM. Jean 
Hennessy, Charles Brun et Louis Sarran. 

Un aulre groupemenl qui a adher6 it la F6deration, c'est Ie "Comile d'eludes 
pour l'Elsl-Pax", donI Ie secretaire general est M. Heclor Guimard. Son si~ge social 
est 7, rue Agar, Paris XVI. Son activit6, comme I'indique son nom, est loul enti~re 
dirigee vers I'organisation de la paix. Ses delegues it la Federation sont M. Guimard 
et MM. les dePUleS Forgeot et Schmidt. 

A aussi adher6 l la F6deration la "Section f6minine pour 1a SoCiele des nations". 
Cette section a ele creee par "1'Union fran~aise pour Ie suffrage des femmes", en 
juillet 1920, apr~ Ie Congr~s international de Gen~ve pour ce suffrage Elle a pour 
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presidente d'bonneur Mme Paul Appell; pour presidente, Mme de Witt Scblum
berger; pour vice-presidentes, MMmes C. Brunscbvicg et Malaterre SelIier; pour 
secretaire generale, Mme M.- L Puecb; Pour secretaires, MMmes Prudbommeaux 
et' Puecb. Son si~ge social est 24 rue Pierre-Curie, Pari$ V. Ce groupement a pu
blie des brocbures de propagande, et surtout iI a fait des conferences aux jeunes 
lilies et au jeunes femmes, dans des associations d'anciennes el~ves, dans des 
unions cbretiennes, dans les foyers et des cercles. Mme Puecb est allee faire trois 
conferences sur la Societe des nations au CanadL Mme Cruppi, l 1'0deon, a fait 
une conference sur Marie Leneru, suivie d'une representation partielle de son 
drame: La Pai%. Les delegu6es de la Section feminine l "a Federation sont MMmes 
de Witt Scblumberger, Brunscbvicg et Puecb. 

Autre adbesion, et importante: c'est celie cia "Comite fran~is de I' AlIiance uni
verselle pour I' amitie intemationale par les Eglises". Ce sont des Eglises prote
stantes. Sur I'initiative des Anglais et des Americains, un grand groupement reli
gieux fut entrept:is, au debut du XX~me si~le, en vue de "mettre les Eglises 
cbretiennes au service de la paix, d' employer la force religieuse l cbasser la guerre 
de Ia face de la terre". Dans cette vue, les Eglises. de 26 pays dilferents se grou
~t en "AlIiance universelle", dont Ie president est actuellement Ie pasteur 
Nebemiab Boynton, de New-York. 11 ya un Comite par nation. Le Comite fran~ais 
a pour president M. Ie pasteur Wilfred Monod; pour vice-president, M .. le pasteur 
J. jezequel; pour secretaire general, M. Ie pasteur Elie Gounelle. Son si~ge social 
est II, villa Brune, Paris XIV. Le but de ce Comite fran~ais est celui de I' Alliance 
elle-mi!me, l savoir "que les Eglises de tous les pays usent de I'ascendant qu'elles 
peuvent avoir sur les peuples, 1es parlements et les gouvemements pour provoquer 
des relations amicales et de cordiale entente entre les nations, aBn que, suivant la 
voie de la civilisation pacifique, celles·ci parviennent l cette bonne volonte univer
selle que Ie cbristianisme a enseigne au monde l desirer". Ce Comite fran~is a 
participe, de fa~on fort active, aux manifestations pour la Societe des nations. Ses 
delegues l II FMeration sont MM. Ie pasteur j. jezequel, les professeurs E. de 
Faye et Cbarles Gide. 

EnBn I .. demi~re de ces neuf societes adherentes l la Federation, c'est Ie 
"Groupe fran~is de la Federation intemationale ma~onnique pour Ia Societe des 
nations". Ce groupe rappelle que, depuis son origine, la franc-ma~onnerie a eu 
pour ideal la fratemite universelle. "Elle a, dit-il, toujours eu en puissance dans 
son sein Ie prinCipe de la Soctete des nations. 11 sumt pour s'en convaincre de lire 
notre cbarte constitutive, o~ les principes d'egalite entre les hommes, de justice et 
de solidarite entre les peuples sont proclames avant toute chose." En juin 1917, 
en pleine guerre, la franc-m~nnerie fran~ise provoqua l Paris un congr~ des 
Ma~nneries alliees et neutres, au cours duquel fut envisagee la creation d'une 
Societe des nations basee sur la droit et la justice. On trouve mi!me, dans Ie 
compte rendu de ce congres, tout un plan de cette Societe, article par article, re
dig6 par M. Lebey et adopt6 par Ie congr~. Apr~ Ie traite, Ie Groupe fran~ais de 
18 federation internationale ma~nnique, dont Ie si~ge social est 4, rue Greffuhle, 
Paris VlII. lanc;a un appel Qui commencait ainsi: "Le Pacte de la Societe des na-
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tions qu'ont t!tabli les traitt!s de paix est une oeuvre considt!rable, mais encore 
prt!caire et imparfaite. II est indispensable, comme Ie proclame notre F. Lt!on 
Bourgeois, dans des termes inoubliables, qu'elle soit connue de tous, mais aussi 
compl6t6e avec la saine comprt!hension des besoins des peuples, par une volont6 
attentive et prt!voyante, dans un esprit de concorde et d'amiti6." Ce Groupe rna
\tonnique a pour dt!lt!gu6s II la Ft!dt!ration MM. Pierre Nathan-Lamer, Ie gt!nt!ral 
Gt!rard, Maurice Chicurel. 

• • 

Tels sont les groupemlnts dont se compose la Ft!dt!ration des Associations fran
Itaises pour la Socit!tt! des nations. 

En dehors de cette F6dt!ration, II y a quelques autres groupements. Un appel a 
t!tt! lanct!, rt!cemment, par une "Union populaire pour la paix universelle", associt!e 
II "Union of democratic control", fondt!e II Londres en novembre 1914 par des tra
vaillistes et des radicaux. Cette socit!t6 est presidt!e par M. Lucien Le Foyer, ancien 
d6putt!, et compte parmi ses dirigeants un certain nombre d'intellectuels d'ex
treme gauche, comme M. Barbusse et Mme St!verine. "II faut, dit-elle dans son 
appel <au lieu de I'actuelle Socit!tt! des nations, qui s'avoue incapable d'empecher 
les guerres), II faut une vt!ritable Socit!tt! universelle ou Ft!dt!ration des peuples, 
politique et t!conomique. Les peuples doivent, II I'exemple des individus, s't!lever II 
la notion de la v6ritable Iibertt!. Celle-ci ne consiste pas en une fausse "indt!pen
dance" qui aboutit II des heurts sanglants. Elle consiste dans la reconnaissance de 
la solidaritt!, dans la const!cration de la "souverainett!" du droit et de la loi con
sentie. La vraie Soci6t6 des nations implique un Sur-Etat comportant les trois fone
tions: It!gislative, ex6cutive et judiciaire. Elle doit etre crt!t!e par une Constituante 
mondiale t!manant des peuples, et d6fendue par une police de la civilisation substi
tut!e aux armt!es nationales." 

II y a encore des groupements qui, sans avoir directement pour objet la Socit!t6 
des nations, en servent la cause par Ie fait qu'its servent la ;cause de la paix. Pen
dant la guerre, II Marseille, II s't!tait fondt! un "Comit6 de relations avec Ies pays 
neutres", sous Ie patronage de la Chambre de commerce de cette ville. Ce Comit6, 
en janvier 1919, prit Ie nom de "Comit6 de relations intemationales intellectuelles 
et 6conomiques". II publill un Bulletin p6riodique. II a pour pr6sident M. L. Estrine, 
pr6sident honoraire de la Bourse de Commerce. Son si~ge social est au palais de 
la Bourse, II Marseille. 

A Paris, II faut signaler, comme 6tant un foyer de propagande pour la Soci6t6 
des nations, Ie College Iibre des sciences sociales, qui est install~ dans I'HOtel des 
Soci6t6s savantes, 8, rue Serpente, Paris VI. Ce ColI~ge, que M. Paul Deschanel a 
pr6sid6 jusqu'll la fin de sa-vie, a actuellement pour pr6sident M. Jean Hennessy, 
d6put6; pour vice-pr6sidents, MM. Aulard, professeur II la Sorbonne, Georges Re
nard, professeur au CoII~ge de France; abb6 Lemire, d6put6. On y professe libre
ment les doctrines les plus diverses. Mais la Soci6t6 des nations n'y a que des 
partisans: elle a servi de theme, dans ce CoII~ge, II toute une st!rie de conf6rences, 
qui ont 6t6 r6unies en volume. Un autre 6tablissement Iibre d'enseignemeot su¢-
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rieur, l'Ecole internationale des hautes 6tudes sociales, dont Ie si~ge est 16, rue de 
la Sorbonne, Paris V, est aussi anim6 de I'esprit Ie plus favorable II la Soci6t6 des 
nations . 
. Mais Ie plus important et Ie plus ardent centre d'activit6 pour la Soci6t6 des na

tions, c'est I. Ligue fran~aise des droits de I'homme et du citoyen, dont Ie si~ge se 
tmuve 10, rue de I'Universit6, Paris VII. Elle a pour pr6sident M. Ferdinand Buis
son, Ie plus ilIustre des p6dagogues fran~is existants, professeur honoraire II la Sor
bonne, d6put6 de la Seine. Elle saisit toute occasion de gloriSer l'id6e de la Soci6t6 
des nations et de proposer des am6liorations d6mocratiques au Pacte de cette So
ci6t6, soit dans ses congr6s, soit dans les discours' que ses orateurs font dans toute 
la France. Ce qui rend cette action importante, peut·~tre la plus importante. de 
toutes, c'est que cette Ligue, qui groupe les .. r6publicains de gauche, y compri~ de 
nombreox socialistes, et m~me quelques communistes, est la plus grande force po
litique et d6mocratique qu'i! y ait en France. Depuis quelques mois, elle rend son 
action internationale. Elle s' est mise II collaborer avec une ligue paciSste allemande, 
Ie "Bund Neues Vaterland", que pr6side M. von Gerlach, et ce Bund a pris pour 
sous-titre: "Ligue allemande des droits de I'homme". A la Sn du mois de mai 1922 
a eu lieu II Paris une premi~re rencontre des Ligues des droits de I'homme de di
verses nations, comme une sorto d' 6bauche de congr~, et I' esprit qui a r6gn6 dans 
cette r6union est l' esprit m~me de Iii Soci6t6 des nations. 

• • 
• 

Quant II I'action de I'opinion fran~aise au dehors, quant II \'activit6 et vigeur 
. des Associations fran~aises, it faut noter la participation de la F6d6ration fran~aise 

aux congr~s internationaox des Associations pour la Soci6t6 des nations. En .1920, 
~'a 6t6 Ie congr~s de Milan; en 1921, Ie congr~s de Gen~ve; en 1922, Ie congres 
de Prague. Les d616gu6s fran~ais y ont jou6 un rOle ~ actif, qui leur a 6t6 facilit6 
par Ie fait qu'on s'y est surtout servl de la langue fran~ise. L'Union de ces Asso
ciations a un secr6taire g6n6ral, et c'est un Fran~ais, M. Ie professeur Ruyssen, dont 
it a 6t6 question plus haut, qui a 6t6 61u II fonctions. Le siege de ce secr6tariat est 
11 Bruxelles, oil r6side maintenant M. Ruyssen, 38, rue Waterloo-Wilson. M. Ruyssen 
a pouss6 Ie d6vouement ll'oeuvre de la Soci6t6 des nations jusqu'l renoncer provi
soirement II sa chaire de l'Universit6 de Bordeaox pour se consacrer tout entier 11 
cette oeuvre. 

11 est bon de rappeler ici la participation de la France 11 la Soci6t6 des nations 
elle-meme. Tant au Conseil qu'l I'Assembl6e, son· premier d616gu6 est M. L60n 
Bourgeois, l'apOtre de l'id6e, celui des Fran~ais - et de tous les hommes vivants 
- qui a Ie plus contribu6 II la r6aliser. Soit comme d616gu6s, soit comme adjoints, 
il y a eu aussi des Fran~ais 6minents, comme MM. Viviani, Hanotawe, Noblemaire, 
Jean Hennessy. M. Viviani, que nous avons vu si froid pour la Soci6t6 des nations 
au moment de la discussion sur Ie trait6 de paix, est devenu, par une heureuse 
6volution, un des plus chauds partisans de cette 50ci6t6. 11 faut ajouter que Ie mi
nistere des alfaires 6trang~res a un Service fran~ais de la 50ci6t6 des nations, 6tabli 
3, . rue Fran~ois ler, Paris Vlll. Ce service a pour directeur M. Jean Gout, ministre 
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pltSnipotentiaire. 11 comprend trois sections: une section politique, dont Ie cbef est 
M. Clauzel, conseiller d'ambassade; une section tSconomique et flnanci~re, dont Ie 
chef est M. A. Siegfried; une section juridique, dont Ie chef est M. Pepin. Parmi 
leurs collaborateurs, eitons M. AmtS Leroy et Mile Milliard. 

C'est un Fran~ais, un soeialiste, M. Albert Thomas, ancien tSl~ve de I'Ecole nor
male suptSrieure, agrtSgtS d'histoire, que est Ie directeur du Bureau international du 
travail tStabli dans la SocitSttS des nations. C'est aussi un Fran~ais, M. Arthur Fon
taine, directeur au ministere du travail, qui proSside Ie conseil d'administration de 
ee bureau. Comme c'est en cette partie que Is SocitSttS des nations est Ie plus rtSa
IistSe, les Fran~ais sont tr~s flers que ce soient deux d'entre eux qui prtSsident 1 
cette organisation. 

La contribution de la France dans les dISpenses du secrtStariat international de Is 
SocitSt6 des nations a 6t6, en 1921, de 3,470,009 francs, plus un cr6dit suppltSmen
taire de 250,000 frcs. Pour 1922, Ie gouvernement demanda l Is Cbambre et en 
obtint que ce cr6dit filt porttS 1 4,000,000 fro Mais, au StSnat, la rapporteur, M. Lu
cien Hubert, s'y opposa, en disant: "Votre commission estime qu'6tant donn6e I'im
portance des traitements jugtSs par elle vtSritablement exagtSroSs, elle doit s'en tenir 
au credit largement sufflsant vot6 I'an demier." Finalement Ie chilfre adopl6 a 6t6 
de 3,470,000, et cela sans d6bat. 

Ce n'6tait pas, de la part du rapporteur s6natorial, un geste d'bostilitll contre I. 
Socillt6 des nations; car, dans Ie meme rapport, iI rendait bommage l l'activil6 de 
la Socilltll des nations et en 6num6rait les r6sultats. 

Cet hommage fut rendu II la Soci6t6 des nalions avec beaucoup plus de chaleur, 
dans la Chambre des d6put6s, par M. Noblemaire, qui fut rapporteur deux fois, en 
1920 et en 1921. Ainsi, dans son premier rapport, apr~s avoir rappelll ce qu'avait 
d6jll fait la Soci616 des nations, iI disait: "Elle ne dispose que de force morale, et 
Ie monde n:est pas pr~s de ne reconnaitre, que cette force-Ill Mais n'est-ce pas 
d6jl magnifique qu'i1 I'ait parfois reconnue, ainsi qu'en 't6moigne Ie rapide tableau 
que nous venons d'esquisser? D'ores et d6jl, de nombreux organismes inlema
tionaux ont 616 cr60Ss et vivent d'une vie propre, des prisonniers sont rapatrills, des 
malades sont secourus, les minorit6s de race sont prol6g6es; Des conOita qui tiJena
cent I'Europe septentrionale, les uns sont en voie d'arrangemenl, les autres sont 
d6finitivement IIcartoSs. Les esp6rances que font naitre ces premiers rllsullats ne 
doivent etre ni pr6malur6es, ni imprudenles; elles ne doivent pas dispenser des 
pr6cautions les plus s6v~res et pour longtemps encore les plus lourdes et les plus 
coliteuses. Pour autant ces tsp6rances sont rayonnantes de glln6rositoSs positives et 
d6jl grosses de r6alitoSs. L'oeavre n'est qu'llbauch6e; mais, soutenue par la confiance 
mesur6e et patiente de I'opinion universelle, consciente aussi bien de la grandeur 
incomparable que des immenses diflicultoSs de I'entreprise, resolue tr~ 6videmment 
(et iI faudra y veillerl) 1 se renfermer strictement dans Ie domaine d6limilll par Ie 
Pacte, la Soci6tll des nations a d6jl sufflsamment assure ses premiers pas pour que 
sa marche puisse et doive se poursuivre d6s0rmais, sans craintes sinon sans beurts, 
dans I'spre voie du maintien de la paix par Ie droit." 

Dans les deux Cbambres fran~ises, en 1920 et en 1921, les d6bats sur 105 



LA FRANCE ET LA SOCIBTB DES NI\TIONS 249 

articles du budget relatifs aux d6penses pour la Soci6t6 des nations furent tm 
calmes, presque insignifiants, sans passion ni pour ni contre. On vota les credits 
sans discuter Ie principe, et comme si la chose a1lait de soi • 

• • 
• 

POllr donner une id6e de I' opinion publique en France par rapport l la Soci6t6 
des nations, soit dans Ie pass6, soit dans Ie present, j'ai surtout cit6 des faits, en 
6vitant autant que possible les g6n6ra1isations, les hypoth~es, m~e les commen
taires personnels. 

II est fort difficite, quand it s'agit d'une nation vaste et pe,upl6e, de caract6ris6r 
I'opinion publique, qui parfois, meme quaud la nation est tm cultiv6e intellectuelle
ment, ou subit une 6clipse, ou meme n'existe..pas. 

Ce qu'on peut dire, c'est que l'id6e de la Soci6t6 des nations a toujours 6t6 une 
id6e fran~ise, biilD qu'elle soit aussi une id6e anglo-suonne, surtout am6ricaine. 
Elle a 6t6, elle est l'id6e d'one 6lite, dont it est impossible d'indiquer sans fantai~ie 
Ie rapport num6rique avec la masse du peuple, mais dont la force et Ie recrutement 
vont s'accroissa~t. II y a beaucoup plus de partisans de la Soci6t6 des nations, 
parmi les Fran~is, en 1922, qu'it n'y en avait en 1914, avant la guerre. 

C' est dans les milieux de gauche, parmi les r6publicains les plus d6mocrates, que 
la Soci6t6 des nations est surtout en faveur. II est sllr que si, aux prochaines 61ec
tions g6n6rales, les r6publicains de gauche, battus en 1919, reconqui~rent la ma
jorit6, Ie mouvement fran~ais en faveur de 1a Soci616 des nations deviendra beau
coup plus fort, et ce sera pour cette Soci6t6 une nouvelle chanco de vie et de 
d6veloppement Or, divers indices font prevoir co retllur de fortune pour les r6pu
blicains de gauche, et en particulier pour les radicaux socialisles. Plus la France ira 
vers la d6mocratie avanc6e, plus elle ira vers la Soci6t6 des nations. 

Mais, dans 1es partis de gauche, 1es chefs sont plus partisans de la Soci6t6 des 
nations que ne Ie soot les masses, lesquelles, si elles voient bien co que cette Soci6t6 
ne fait pas, ignorent ce qu'elle fait, ou ne peuvent parvenir l s'y interesser. 

Dans Ie parti socialiste, les chefs, les oraleurs sont pour la Soci6t6 des nations 
consid6ree comme am61i0rable. Les masses considflrent la dite Soci6t6 comme une 
id6010gie bourgeoise, tandis que des hommes comme MM. Renaudel, Paul Boncour, 
Marcel Sembat parlent ou 6crivent en faveur de la Soci6t6 des nations. 

II en est un peu de meme dans les milieux syndicalistes. Si M. Jouhaux est un 
fervent de la Soci6t6 des nations, les ouvriers n'en parleot gu~re, n'y pensent gu~re, 
ou ne la emieot pas viable. 

Dans Ie parti communiste, chefs et adh6rents, tout Ie monde est contre la Soci6t6 
des nations, selon Ie mot d'ordre venu de Moscou. lis y voient et y d6noncent un 
hypocrite camouOage de 1. soci6t6 capitaliste et bourgeoise. 

C'est dans les partis de droite que la Soci616 des nations est Ie moins en hon
neur. Le plus extreme des joumaux conservateurs la d6nonce, non seulement comme 
impuissante, mais comme dangereuse: c'est un des th~mes ordinaires de I' Actioll 
fra~a.ise, organe bruyant de la petite minorit6 n60-royaliste. En termes plus mesu
res, les autres joumaux conservateurs expriment Ia meme d60ance. 
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La Societe des nations est surtout soutenue par la presse radicale socialiste, qui 
n'a que deux organes 1 Paris, et peu Ius, mais qui dans les departements est tort 
importante. Tous les journaux de gaucbe des grandes villes autres que Paris mar
cbent pour la Societe des nations, notamment Ie ,Progr" de Lyon, Ie Petit Provenfal 
de Marseille, la Dtpkhe de Toulouse, la France du Sud-Ouest de Bordeaux, Ie Popu
laire de Nantes. Or, ce sont ces journaux qui, dans les departements, inllueront Ie 
plus sur I'opinion aux elections legislatives de 1924. 

j'ai dejl dit qu'i1 y avait des bommes de droite, surtout parmi les catboliques, qui 
s'etaient rallies l la Societe des nations et qui se sont reunis l M. Leon Bourgeois 
dans I' Association fran~aise. Mais je ne vois aucun journal de droite qui soutienne 
la Societe des nations. Cependant iI y a un catbolique qui met au service do la 
Societe des nations Ie plus ardent et Ie plus eloquent entbousiasme: c'est M. Marc 
Sangnier, qui fut nagu~re Ie cbef de ce mouvement dit du "SilIon", lequel a fait du 
bruit. M. Marc Sangnier, orateur enllamme et de grand talent, a donc mis au service 
de la Societe des nations son christianisme republicain et social, sa parole qui plan 
tant aux masses et aussi aux personnes instruites, son journal, bi-mensuel, la Dtnw
cratie. M. Marc Sanguier a surtout de I'action sur la jeunesse. 

Ce qui a refroidi I'enthousiasme que Ie geste du president Wilson avait decbaine, 
quand iI proclama pour la premi~re fois, en pleine guerre, la Societe des nations, 
c'est la desillusion qu'a causee Ie Pacte meme qu'i1 apport. et qu'i1 lit voter. On 
fut etonne de voir que ce Pacte n'accordait pas l la Societe des nations les organes 
indispensables 1 I'execution de ses decisions. On fut etonne de voir cette Societe 
organis6e si peu democratiquement par Ie democrate Wilson. Mais ce qui rendit la 
desillusion cruelle et deconc~nte pour les Fran~ais, c'est quand i1s virent que les 
Americains desavouaient leur president, et qu'its refusaient d'entrer dans la Societe 
des nations. On crut d'abord, en France, que ce refus n'etait que provisoire. Quand 
on Ie vit ce prolonger, quand on vit que les Americains se tenaient obstinement 1 
I'ecart de la Societe des nations, ce fut un dur rnecompte, qui engendra Ie sceptic
isme, la froideur, I'inquietude. Je crois que si un jour les ~tats-Unis, changeant 
d'idee, adh6rent enHn 1 la Societe des nations, tous les Fran~ais se mettront ou se 
remettront l croire en cette Societe, et 1 y croire avec entbousiasme. \ 

11 faut dire pourtant que la convocation de la conference de Genes a donne 1 
beaucoup de Fran~ais une sympathie nouvelle pour la Societe des nations. Les 
Fran~ais les plus nationalistes aiment encore mieux la Societe des nations qu'une 
conference mondiale oil tout, y compris Ie sort de la France, .est livre au basard de 
I'improvisation. On a ete rontent d'apprendre, que I'execution de plusieurs voeux de 
la Conference de Genes avait ete confiee l la Societe des nations. 

Cette Societe, meme ceUI[ qui en France en sont 1«: plus partisans ne croient 1 
son avenir que si elle est forti66e, amelior6e, elargie. 

Cet elargissement consisterait surtout 1 donner 1 la Societe des nations une base 
europeenne totale en y admettant bient6t l' Allemague et plus tard, quand elle serait 
devenue sociable, la Russie. 

11 faut aux Fran~is un grand effort de raison pour qu'its se decident 1 admettre 
dans la Societe des nations cette Allemagne qui leur a declare la guerre sur un 
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mensonge et qui a ruin6 dix de leurs plus beaux d6partements, en tuant ou mutl
lant la moiti6 de la jeunesse rran~ise. M. Viviani s'est fait I'interprete de cette 
douleur et de ee ressentiment en d6clarant l Gen~ve, dans une s6anee de l' As
sembl6e de la Soci6t6 des nations, en 1921, que I'heure n'6tait pas encore venue 
d'yadmettre l'Allemagne. M. Noblemaire lui-m6me, dont I'esprit est si ouvert, avait 
paru retarder ind6liniment I'heure de l'entr6e de l'Allemagne, quand it avait dit 
dans son premier rapport, en 1920: "La grande question est eelle de n!'S ennemis 
d'bier, qui doivent entrer un jour dans la Soci6t6 des nations, - puisque, avec la 
Soci6t6 m6me, l'id6e dont elle est n6e ne sera compl~te que ce jour-Il -, mais 
qui n'y devraient entrer que lorsqu'its auront justiH6 de leur enti~re bonne foi et 
rempli leurs engagements, particuli~rement en ee qui concerne Ie d6sarmement et 
les reparations, lorsque par suite its n' apporteront point avec eux un danger pour 
les fondements de la paix, et donc pour la Soci6t6 des nations elle-m6me." Mais, 
dans ~n second "rapport, en 1921, M. Noblemaire parut rapprocher la date de I'ad
mission, quand it y elit de I' Allemagne: "C'est bien simple: elle n'a qU'l m6riter 
son admission par Ie respect de sa propre signature et l'ex6cution des clauses du 
trait6." 

A Gen~ve, au congr~ international des Associations pour la Soci6t6 des nations, 
les Fran~ais eurent une attitude ~ m6ritoire ll'6gard de I'Allemagne, quand la 
d616gation italienne proposa qu'un voeu mt 6mis en faveur de I'admission. J'ai eu 
I'honneur de pr6sider la Commission o~ ce voeu rut discut6, et it ne s'y produisit 
aucune objection fran~aise. C'est l l'unanimit6 que, dans la s6anee pl6ni~re du 
congr~ rut vot6e eette r6solution, qu'une plume fran~aise avait Iibell6e: "Dans 

" l'int6ret de la paix v6ritable et de la coop6ration des peuples, I' Assembl6e pl6ni~re 
6met Ie voeu que I' Allemagne soit admise Ie plus tilt possible dans la Soci6t6 des 
nations, conform6ment aux dispositions de I'article I" du Pacte." Au congr~s de 
Prague, la d616gation fran~aise prit I'initiative de faire voter Ie renouvellement de 
ee voeux. . 

Cette id6e, que I' Allemagne doit etre Ie plus tilt possible admise dans la SocilSt6 
des nations, se repand de plus en plus parmi les Fran~ais instruits, encore que la 
grande presse parisienne ne la soutienne pas. La conf6rence de Genes a 6t6 aussi 
une le~on de choses dans ce sens-It.: beaucoup de Fran~is se disent que, sl I' Alle
magne avait fait partie de la Soci6t6 des nations, c' est eette SocilSt6 qui aurait eu 
l discuter les questions que la conf6rence de Genes n'a pas su r6soudre. 

Oul, depuis Genes, on comprend mieux en France I'importance et l'utilit6 de la 
Soci6t6 des nations. 
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It is at times difficult to understand to what extent the attitude of the people 
of the United States regarding participation in world affairs has been influenced 
by the so-called .. Traditions of the Fathers", and particularly by the advice of 
Washington" to steer clear of permanent alliances with any portion of the foreign 
world." These tradi tions have become deeply embedded in the American con
sciousness. However, with the lapse of time and change in conditions, their origin 
and spirit have olten been overlooked and they have been given a meaning which 
the" Fathers" never intended to convey. 

Alter the American Colonies had won their struggle for independence and had 
constituted themselves into separate independent states, they were slow to enter 
a Union. Owing to their former experience under the rule of a Government in 
which they had no voice and which was not responsive to local sentiment nor 
mindful of local interests, they were reluctant to surrender enough sovereignty to 
constitute a strong Federal Government. In time they were brought to a reali
zation of the advantages to be gained by the elimination :Of artificial barriers and 

. the formation of a union for mutual protection, and were induced to adopt the 
Constitution by which the States very wisely retained control over their internal 
affairs and delegated to the Federal Government certain control over external 
affairs and matters of common interest. While the advocates of the Constitution 
won out, the arguments then advanced by the opponents about the dangers 01 a 
surrender and abuse of sovereignty have had an eff~ on succeeding generations, 
and one 01 the most common and effective attacks which can be made against 
any treaty or proposed action is to allege that it would involve a dangerous sur
render 01 sovereignty. 

During the first Administration 01 the Federal Government a most bitter and 
lar reaching controversy arose as to what policy the Government should pursue 
in the war between England and France. One laction believed that France was 
fighting for Liberty and that we should enter the war on her side. Washington 
was convinced that we had no obligation to assist France; that the war was not 
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being fought for freedom or justice; that is was merely the usual struggle for the 
advancement of conflicting ambitions; and that the interests of America and the 
principles for which she stood would be jeopardized if she should become involved. 
In spite of tremendous pressure from within and witbout, Washington held to his 
coUrse of neutrality, but the bitter domestic controversy continued to be a source 
of anxiety to the Administration. With a view of ending the controversy and of 
directing the attention of the youthful nation to the working out of its destiny in 
accordance with its ideals, Washington gave in a farewell address to Congress 
his famous advice to the American people to safeguard their national freedom 
by holding to their ideals and to the principles upon which the Government was 
founded. As a rule of conduct he urged them to hold to the principles of equal 
rights; to observe good faith and justice towards all nations; to. maintain impartial 
and amicable relations with all nations; and to keep free of any influences or 
engagements which might lead to an impairment of freedom or to a sacrifice of 
interests and ideals. Washington did not advocate asbtention from European con
tacts. On the contrary he favored the widest possible intercourse with all nations 
and was therefore opposed to partial groupings of nations which limit such in
tercourse and militate against international harmony. In summarizing his objec
tions to the system of partial alliances, he said:-- .. Nothing is more essential 
than that permanent, inveterate antipathies against particular nations and passio
nate attachments for others should be excluded, and that in place of them just and 
amicable feelings toward all should be cultivated. The nation which indulges to
ward another an habitual hatred or an habitual fondness' is in some degree . a 
'Slave. It is a slave to its animosity or to its affection, either of which is sufficient 
·to lead it astray from duty and its interest." 

Ignoring the spirit of Washington's advice, the conditions which prevailed when 
it was given and the circumstances which prompted it, many Americans have b.een 
led to believe that he advised his country to lead forever an isolated existence 
and to enter into no agreements with other nations which in any way involve 
cooperation' in political matters. The most influential, though fallacious argument 
advanced against the entrance of the United States into the League of Nations 
was that it would be a radical departure in custom involving a surrender 01 sove
feignty and a violation of the parting admonition of our first President to avoid 
foreign entanglements. 

The advocates of tbe League nevertheless are not only convinced that it is in 
harmony with the spirit of American principles, traditions and ideals, but' that 
with the vast change in world conditions brought on by modern industrial deve
lopment, such a covenant of the nations is essential for the maintenance of those 
principles and the advancement of the general welfare. The well known principles 
and rules of conduct advocated by President Wilson by which relations between 
nations should be governed amounted in substance to taking the same fundamen
tals which had served as the foundation for our Government and the rules 01 
international conduct advocated by Washington and making of them a law for all 
nations. 
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Between the time of Washington and of Wilson incredible changes in human 
affairs and material conditions had taken place. Within a generation after the 
formation of the Government, the marvelous .world wide advance in natural science 
began, and this soon led to a complete transformation in life and customs. Thought 
and progress in natural science not only outstripped that in political and social 
science, but the industrial and economic development which followed and exceeded 
that of all preceeding ages created complicated social, economic and political pro
blems, for dealing with which there had been no adequate political preparation. 

While progress had been made in many countries towards securing and safe
guarding the freedom and rights of individuals, comparatively little had been done 
towards abolishing privilege or securing the rights of nations. We had learned 
that the people in one state are but parts of the whole and that no individual or 
class should pursue his or its own interest without regard to that of the whole, 
but we had not learned that this applies with equal if not greater force to nations; 
that international conRicts which are caused by one nation or group of nations 
ignoring the rights and interests of others can spread until the rights and interests 
of all nations become jeopardized; and that as a nation's progress and stability 
depend upon the cooperation and support of its citizens in the maintenance of 
justice, equal rights, and opportunities for all, so peace and progress in the world 
depend upon the acceptance by the nations of similar principles and rules of con
duct as between themselves and cooperation for their enforcement. 

As a result of the improved facilities of tranportation and communication, time 
and space were practically eliminated, and America was brought nearer to the 
most distant part of the world than were some of the original American States of 
each other. Its relations with the rest of the world became closer and more inter
dependent than were those between these States at the time the Constitution was 
adopted. This transformation was so rapid and far reaching it was impossible to 
grasp its full significance. Communities which were formerly self-supporting be
came more and more dependent. Vast industrial centers sprang up in Europe and 
America whose inhabitants became entirely dependent upon receiving food and 
other necessities of life from other communities, often in remote parts af the 
world, and whose employment was dependent upon the ability to exchange their 
goods and services for their requirements. Most of the governments, actingori 
the theory that their welfare and advancement depended upon securing for their 
nationals special privileges and advantages over those of other nations, pursued 
policies, often aggressive, aimed at obtaining free and if possible exclusive access 
to raw materials and preferential markets for the sale of their products. 

This created added sources of friction and increased the dangers of international· 
conRict. Those who recognized these dangerous tendencies made some effort to 
check them. The Hague Tribunal was established as an instrument for settling such 
disputes as the nations concerned might voluntarily submit to it The League to 
Enforce Peace and kindred non-partisan societies working for international har
mony were organized in the United States and in other countries. While there 
was in most countries a genuine desire for peace, it was impossible to enlist 
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sufficient support for the adoption of measures which would insure it, because of 
apathy, adberence \0 selfish interests, and a general belief that a world war was 
impossible - or because of imperialistic policies in certain countries (particularly 
Germany) which obstructed all effective efforts for maintaining peace. While steps 
bad been taken by some nations to settle certain disputes between themselves by 
arbitration, alliances and counter-alliances based on force and actuated by fear or 
greed continned to be the policy and the principal means for maintaining the 
equilibrium between the nations of Europe. 

n 
When the equilibrium in Europe was upset and nations in ppposing alliances 

met in the deadly conflict which engulfed the world, mankind was shocked into 
thought by the derangement in human affairs and men's minds were awakened \0 

a consideration of the fundsmental causes of the war and to the adoption of 
nieasures which ~ouId improve world conditions and prevent the recurrence of 
another such catastrophe. Not until then was it realized how interdependent and 
inter-related had become world affairs, both economic and political, and how un· 
wise had been the practices which led \0 the war, and how inadequate the measu· 
rea taken \0 prevent it. 

We in the United States were greatly surprised \0 lind how much we were 
alfect=d and particularly how our freedom of action was limited and our sovereign 
rights threatened. Although it was thought by many that, we had been following 
the advice of Washington and were free of any foreign entanglements, the war 
ioon showed that we had become irretrievably involved and we were finally 
drawn in. 

Many Americans who gave serious consideration \0 the matter were convinced 
that since there. was no escape from the a11-encompassing' relationships which 
had grown with this age of industrial expansion, it was necessary to recognize the 
changed conditions and adopt a course in keeping with the march of civilization. 
The reactionary mind laid no blame for the conflict at the door of existing political 
policies and opposed any measures or remedies which required a fundamental 
departure from the old system. Those who saw how inevitable it was that nations 
would continue to run amuck under the old system, felt that it was imperative 
to prevent a dismal repetition of the practices and abuses which lead to the 
cataclysm. 

With the industrialization of the world, the long struggle for freedom of the 
individual had extended and become involved in a struggle for the freedom of 
nations. Since the world had become an economic unit, it became evident that 
it must be made a political unit, at least to the extent of adopting and enforcing 
a common international moral and legal code, and that the nations must adopt 
in concert far reahing measures which would cope with· the radical change in 
conditions and bring more justice and order into world affairs. 

As the war progressed, the conviction grew that it had been caused by blind, 
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seillsh national policies, pursued with an utter disregard of the interests and just 
rights of others, which if continued would destroy all national freedom. The 
peoples, who had formerly left to their political leaders the entire conduct of 
relations with other nations, began to realize where such a policy had led them 
and became unwilling, .if not unable, to continue to undergo the strains and sacrifices 
of war unless they were strengthened by an assurance that they were not fighting 
for a continuation of the old order and that their sacrillces would not be in vain. 
It therefore became necessary for the belligerents to define the aims and principles 
for which they were fighting, in order to maintain the support of their nationals. 

President Wilson became the outstanding spokesman of the liberal forces 01 
the world, who were demanding a change and improvement in world conditions. 
He gave voice to the inarticulate aspirations of mankind and laid down enduring 
principles of justice upon which future international relations should be conducted. 
His proposals appealed to the hearts and minds of the people and were hailed with 
almost unanimous approval. He saw so clearly that the war might develop into 
a struggle for a new balance of power - rather than for the freedom of nations, 
and did what he could to forestall it In his message, delivered to the United 
States Senate on the 22nd of January, 1917, he stated: "There must be, not a 
balance of power, but a community of power; not organized rivalries, but an orga
nized, common peace. .... The right state of mind, the right feeling between 
nations, is as necessary for a lasting Peace as is the just settlement of vexed 
questions of territory or of racial and national allegiance." 

"The equality of nations upon which peace must be founded if it is to last, 
must be an equality of rights; the guarantees exchanged must neither recognize 
nor imply a difference between big nations and small, between those that are 
powerful and those that are weak. Right must be based upon the common strength, 
not· upon the individual strenght, of the nations upon whose concert peace will 
depend. Equality of territory or of resources there of course cannot be; nor any 
other sort of equality not gained in the ordinary peaceful and legitimate develop
ment of the peoples themselves. But not one asks or expects anything more than 
an equality of rights. Mankind is looking now for freedom of life, not for eqpipoises 
of power." 

Washington, seeing the dangers and wishing to avoid the evils of alliances, advi
sed his country to pursue an impartial course towards all nations and not to sacrifice 
its interests and principles by an alignment with any particular group. Since deve
lopments had proved that even thus we could no longer escape involvement, 
once the equilibrium betWeen opposing alliances becomes upset, President Wilson, 
equally hostile to alliances, saw that the only way to avoid this involvement and 
to safeguard our national freedom would be to induce the other nations to do away 
with the system of alliances and to adopt the same tuIes of conduct as between 
themselves which Washington had advised his country to follow in its relations with 
other nations. In explanation of his proposal he said:- "t am proposing that ail 
nations henceforth avoid entangling alliances which would draw them into compe
titions of power, catch them in a net of intrigue and seillsh rivalry. There is no 
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entangling alliance in a concert of power. When ~I unite to act with the same 
purpose - all act in the common interest." 

In an interchange of notes with the German Government and the Allies, leading 
UP. to the Armistice, President Wilson defined and they accepted the terms and 
conditions upon which Peace should be based. These conditions then outlined 
were an enlargement of those principles indicated in the above citations, with 
the additional stipulation that the powers should enter into binding covenants to 
respect and enforce respect for the rights and interests of all others. His address 
of January 8th, 1918 to Congress was particularly included in the pledge. In that 
Address he said:-

.. We entered this war because violations of right had occurred which touched 
us to the quick and made the life of our own people impossible unless they were 
corrected and the world secured once for ail against its recurrence. What we 
demand in this war, therefore, is nothing peculiar to ourselves. It is that the world 
be made fit and safe to live in; and particularly. that it be made safe for every 
peace loving nation which, like our own, wishes to live its own life, determine 
its own institutions, be assured of justice and fair dealing by the other peoples 
of the world as against force and selfish aggression. All the peoples of the world 
are in effect partners in this interest, and for our own part we see very clearly 
that unless justice be done to others, it will not be done to us. The programme 
of the world's Peace, therefore, is our programme; and that programme, the only 
possible programme, is this:" Then followed his famous Fourteen Points, the last 
one of which was: .. A general Association of Nations must be formed under 
specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political inde
pendence and territorial integrity to great and small states alike." 

The hopes and aspirations of mankind had never before reached such heights. 
There was a unity of purpose actuated by the highest motives. Under the stimulus 
of ideals, peoples' minds had been. opened to a clearer conception of the issues, 
a keener sense of justice, and a more vivid perception of truth. With the approach 
of peace there was a feeling of relief that the terrible sacrifices of war were to 
cease and a feeling of security that provisions were to be made for future peace. 

III 
With the cessation of hostilities and relief from the strains of war, the ideals 

and aspirations which had· sustained and carried the peoples to victory were over
come by a wave of selftsh materialism. The . lessons of the war were forgotten and 
the vision of truth, justice, and future peace was obscured. In spite of acceptance 
by the European Governments of the principles upon which peace was to be baSed 
and of agreement to take certain steps for its permanence, greed and hatred be
came the ruling motives. Unjust and unwise efforts were made by certain powers 
to advance selfish ambitions which violated those principles and by certain. political 
factions to secure ephemeral partisan advantage at the expense of those principles 
and the future peace of the world. 

La_dol H ....... J 17 
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This post-war reaction to materialism was manilest in Europe immediately alter 
the Armistice. It came somewhat later in the United States. At the critical moment 
of negotiating the treaty many of the Liberals who really wanted a good treaty 
made little apparent effort to stem the tide of passion and prejudice which 
was making it so difficult to get the kind of settlements which they ·themselves 
favored. While those at the Peace Conference who desired an immediate and per
manent peace were struggling to secure it, there were others consciously or 
unconsciously, working or planning to thwart all their efforts. 

There was strong pressure to postpone the creation of the League until alter 
the other peace settlements had been disposed of. Ignoring the fact that the 
governments were pledged to base the Peace on the Fourteen Points, which sti
pulated that such an Association of Nations should form part of those settlements, 
this pressure came from those who did not favor a League or from Powers which 
wanted IIrst to secure for themselves territories or advantages in violation of the 
principles upon which the League was to be based. 

Some of those who at first opposed making the Covenant of the League an 
integral part of the Treaty became convinced of the practical necessity of its 
inclusion. Those who favored it from the beginning believed so strongly in the 
necessity and potential efficacy of the League that they consented to make cer
tain compromises of a temporary character in order to reach agreement on the 
Treaty, believing that any injustices which could not then be avoided could later 
be rectilled under the League, when supported by an improved public conscience. 

The Covenant of the League is the most redeeming part of the Treaty of Ver
sailles and had it not been for the benellcial experience gained through the inter
Allied cooperation during the war and the Armistice period, and for the provision 
for future world wide cooperation through the League, it would have been almost 
impossible for twenty-seven different nations to reach a common agreement in 
respect of any sort of treaty, and it certainly would have been impossible to reach 
a settlement containing fewer injustices, and holding out as much hope for future 
peace and justice. 

Among the problems relating to the dismembered and segregated territories, such 
as the Austro-Hungarian Empire, the Colonies and ·territory detached from Ger
many, there were many IInancial, economic and political readjustments to be made, 
some of which had to be deferred for future developments and IInal determination. 

In the settlement of territorial boundaries, the new states would have insisted 
upon strategic boundaries, unless there were some assurance of protection in the 
maintenance of boundaries fixed in accordance with racial limitations. One of the 
controlling reasons for the establishment of the League. of Nations was that without 
a League it would have been impractical to establish by Treaty these new nations 
in accordance with their rights and aspirations for national freedom, and obviously 
difllcult if not impossible for them to maintain their independence. 

Public opinion had become deeply hostile to the old system of annexations of 
territory against the will of the inhabitants. The Government leaders had pro
mised to terminate such practices which offered an incentive to greedy nations 
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to go to war and which had become so repugnant to the general sense of justice. 
The -"new order" which was to be established required thil the territories inha
bited by backward peoples or by those in whom full sovereignty could not then 
be. vested, should be administered in trust for the bene6t of the inhabitants and 
that no nation should have preferential advantages in respect thereof. The appli
cation of this principle was the origin of the Mandatory System under the League 
of Nations, and had the League not been constituted as a part of the Treaty in 
which dispOSition was made of such territories - settlements would have to have 
been postponed or made on the same old basis, and the greed for territory would 
have continued. 

A permanent European peace could not, of course, be made without the con
currence and cooperation of Russia, but since it was then impossible to secure 
that, it was felt that the League would be tIi~ one possible means by which the 
necessary arrangements and adjustments with Russia could subsequently be brought 
about. 

It became more and more evident to those who were endeavoring to- deal with 
the many complicated problems that some machinery or organization must be set 
up for handling certain questions which had to be left for future and 6nal deter
mination, and, entirely aside from the advisability of a League of Nations to diminish 
the causes 01 and to prevent war, it was realized that some such organization for 
the continuance of international cooperation was essential for the adjustment of 
these and other problems 01 international import. The League, as well as the many 
commissions provided lor under the Treaty, were never intended to enforce un
workable or unjust arrangements, but, on the contrary, to make fair and reasonable 
adjustments and settlements in conlormity with future developments. 

Alter President Wilson returned home with the Treaty, the reaction to materia
lism which had come more slowly in the United States, reached its height. WhUe 
the Republican Party had, as a result of the partial elections held in the Fall 01 
1918, secured control of the Legislative Branch of the Government, the issues in 
that compaign which took place before the Armistice were essentially domestic. 
Vague general fears were expressed to the effect that the President would be 
too easy on Germany, but not one .of the Fourteen Points, or other principles, 

. defined by President Wilson as those for which we were 6ghting and upon which 
Peace must be based, was attacked, nor was an issue in any way then made of 
the proposed League 01 NationS, which he had announced must form part 01 the 
future peace settlements. As a matter 01 record, different issues were raised in 
different sections. In the middle West - the wheat district - an issue was made 
over the action which the Administration had taken in fixing a maximum price for 
wheat. In some districts, high taxation and heavy expe!1ditures in prosecuting the 
war were made issues. 

When the President presented the Treaty 01 Versailles to the Senate in July, 
1919, lor rati6cation, there was an immediate Party division. The Republican 
majority leaders, evidently believing that, il the United States were to enter the 
League of Nations and contribute to its su.ccess, considerable political advantage 

'7" 
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would accrue to the Democratic Party, whose leader, the President, had been 80 

instrumental in its cIfation, were detemined to prevent it. The public, the rank 
and file of both political parties, as well as many of the Republican Senators, were at 
that time so strongly in favor of a League that the leaders in the Senate did not dare 
risk a frontal attack. There were a few sincerely opposed to our entrance into the 
League but only about fourteen Senators out of a total of ninety-six were openly 
opposed to it under any conditions. The others, composing the majority, expressed 
themselves in favor, either with or without reservations or amendments. According 
to a poll taken at the time by a leading independent magazine, the percentage of 
the people opposed to any sort of a League was even less than that in the Senate. 
The strategy of the majority leaders, therefore, was to allege much affection for 
the League but greater affection for America, which they must saVe at all hazards; 
and to express a willingness and even a desire to enter the League if only satis
factory modifications could be secured which would safeguard their country and 
give to it all of the advantages without the assumption of any obligations which 
might impair its sovereignty or limit its freedom of action. 

After peoples' minds had become confused and poisoned by this subtle attack, 
in which so much fear was expressed over the alleged surrender of sovereignty, 
the violation of traditions, foreign entanglements, the dangers of a super-govern
ment, and the serious obligations to be assumed under the Treaty and in the 
League, the opposition became more courageous and the Senate finally rejected 
the Treaty. 

Some Liberals Who wanted a perfect Treaty as well as the League, failing to 
appreciate the force of post-war reaction in Europe, which prevented it, opposed 
ratification of the Treaty because it was not perfect and thus assisted in keeping 
us out of the League. 

Europe's failure to accept in good faith the Wilsonian principles which they 
had professed to accept previously with such enthusiasm had a very bad effect 
in America and strengthened the opposition by adding to the doubt and confusion. 
The impression was created that some of the Allied Powers did not care much 
about the League, except insofar as it might be used to protect them in the peace
ful possesion of territories, properties, and rights acquired under the Treaty, and 
that in order to get the United States in and doubly assure possession, they were 
quite willing to scrap the most fundamental principles of the League, some of 
which had never been accepted with much favor by certain powers because, if 
enforced, they would illter/ere" with certain ambitions. By failing to ratify the 
Treaty and enter the League, the United States failed to render a service to itself 
as well as to the rest of the world. Without in any way minimizing, this mistake on its 
part, it must be admitted that some of the European Powers which had entered 
the League lent support to the American opposition to the League by their appa
rent lack of enthusiasm for it, and to this was due in no small measure the defeat 
of the Treaty in the Senate. Some who were inclined to favor world cooperation 
were opposed to our assuming any sort of obligation in European affairs because 
they felt that Europe had a set of problems essentially her own, that she was 
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guided by sinister ambitions and practices, and that until she was prepared to 
forego these for the greater beneDts to be had from the Ledlue, we would merely 
become entangled in family quarrels in which we would have no direct concern or 
understanding. 

Following the rejection of the Treaty by the Senate, eliorts to make the League 
of Nations the issue in the electoral campaign which followed in the Fall of 1920 
were unsuccessful. The Republican Party was overwhelmingly elected, principally 
by appealing to prejudice and selDshness and by straddling on the question of the 
League. It would seem that President Harding received about as many votes of 
those who favored the League as of those who opposed it. Thirty-one distinguished 
intellectual leaders of the Republican Party who favored ratiDcation of the Treaty 
and entrance into the League assumed the solemn moral responsibility of assuring 
the American people in an open letter that the election of Mr. Harding would 
ensure our taking that wise course. Others who were opposed gave their support 
to Mr. Harding, assuring their adherents that his election would keep us out of 
the League. It is. most unfortunate that this question, which in its relation to the 
welfare of the country and of the world is paramount in importance to that of any 
political party, became involved in a political Dgbt, and that those holding most 
conBicting views were led to cast the same vote. Those who supported Mr. Har
ding, thinking they were keeping us out of the League, have thus far had their way. 
Because of divided opinion within the Republican Party, the Administration has 
re~ained from dealing openly and frankly with this question for. fear it might 
disrupt the Party. It is incredible, however, that those who in such great numbers 
followed the advice of the thirty-one intellectual leaders and voted for Mr. Harding, 
ihinking they were getting the League, will surrender without any further eliort 
to advance their views and principles. Pro-Leaguers still hope that the thirty-one 
pro-Leaguers who signed the above mentioned letter, among whom are two members 
of the Cabinet, will ultimately make their inDuences felt in favor of the League. 

IV 
The period following the rejection of the Treaty of Versailles by the Senate of 

the United States, and the campaign of November, 1920, in which political animo
sities reached their climax, has been followed by one of experiment and reDection. 

While the League has, during this period, lacked the support and impartial in· 
Duence of the United States, and also the genuine support of some Powers which 
entered it, its prestige has increased. 

The Allied Supreme Council, acting. without any legal authority or sanction, 
has ignored the league and at times militated against its inDuence by attempting 
to solve in ex·parte conferences important matters of general concern. However, 
the failure of the Council to bring the Allies to a common point of view, or to 
make any lasting settlements, has directed attention more and more to the League 
and given added proof of its necessity. 

The smaller powers which have given their hearty support to the League have 
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contributed in great measure to its success. Had the other powers followed the 
good example set by' Denmark, the state of mind in Europe would have been 
gready improved and the attitude of the United States towards the League and 
participation in European adjustments would have been more favorable. When 
the" open season" (" jagttid") on Germany was in full swing and it was considered 
permissible to take anything that was German, Denmark with much wisdom and 
self-control refused to take more of Schleswig-Holstein than she was justly en
titled to. 

After the present Administration took control of the Government of the United 
States, in March. 1921, it soon became evident that those who had been led to 
believe that President Harding would secure ratification of the Treaty of Ver
sames, even with certain reservations, were doomed to disappointment, at least 
temporarily. The refusal of the Administration tei take that step soon forced it to 
take other action. The first step was to negotiate a separate Treaty with Germany. 
This is no longer spoken of with pride. It has not settled anything of importance, 
and it does not advance general peace nor serve the best interests of either coun
try. Unwilling or afraid to assist by cooperation in the League in efforts to cure the 
m from which the world continues to suffer, the Administration has been forced 
to adopt doubtful expedients of treating symptoms. The absence of the United 
States at the League conferences obviously increased the difficulties of the League 
in dealing effectively with disarmament. The Washington Conference was there
fore called for the purpose of bringing about the limitation of armament and secu
ring peace in the Far East. While some of the results achieved were of considerable 
importance, they have been somewhat exaggerated. The most popular argument 
advanced on behalf of the achievements of this Conference have been that had 
more been undertaken, less would have been accomplished. This is of course dog
matic. My opinion is that nothing was accomplished at this Conference which 
could not have been done sooner and better by the League of Nations, had the 
United States been a member, and in spite of what was done. peace and justice 
in the Far East have not been secured, and nothing whatever was done toward 
securing disarmament, peace and stability in Europe, the lack of which' has re
tarded the economic recovery of Europe as well as the United States and the 
whole world. 

In the endeavor to secure a limitation of naval armament, the League was ig
nored and a decidedly backward step was taking by entering the Four Power Treaty 
with England, France IlI!d Japan, which excludes and denies equal voice and pro
tection to all the other powers which have vital interests in the questions and 
territories cOvered by that Treaty. This Pact violates the spirit, if not the letter 
of the Convenant of the League. It sets up • partia! grouping of nations who do 
not pledge themselves to respect the rights of those' who are not in the group. 
On the contrary they do pledge themselves to respect the rights of each other in 
the regions of the Pacific, and, in case of threatened aggression from an outside 
Power (which power may only be endeavoring to protect its own rights which may 
have been violated) they are to confer for the purpose of determining the most elfec-
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tive measures to be taken to repel the aggression. 'Ibis tends to set up a counter
grouping of nations and undoubtedly violates the letter and. the spirit of Washing
ton's' advice against such partial groupings of nations. 

,In spite of the theory of isolation so often advanced in the United States, this 
Government has never before refused to participate in any programme for inter
nationai 'cooperation, and none of the preceding Presidents has ever advocated 
abstention. Every step taken by the present Administration to ignore or to avoid 
the League has added to the proof of its usefulness and necessity. 

The fallacies about the League being in violation of American traditions and 
principles are rapidly disappearing. It is becoming clearer that those who argued 
that the United States should not enter into any agreement or. association for the 
prevention of war, on the ground that we might thus limit our freedom of action, 
overlooked the fact that in the case of a war of any importance, our freedom of 
action is automatically limited, whether or not we are participants; that the more 
we do to prevent, war the more freedom of action we can hope for; and that if we 
refrain from cooperation with other nations through the League, in dealing with 
European and other problems which concern' the whole world, and fail to throw 
the weight of our moral inRuence towards the stabilization of peace and the con
structive settlement of questions which remain dangerous sources of friction, the 
prospect of economic recovery diminishes and the probability of war increases. 
On the other hand, if we choose to throw the weight of our inftuence into such 
councils, and even go to the extent of agreeing to use force to maintain the unani
mous decisions of such councils, we are only choosing to exercise our proper 

'freedom of action for the peace and welfare of the world and for the maintenance 
of our own stability and independence. 

There are those who think International Courts of Justice or Arbitration .are 
sufficient. Experience has shown that wars cannot be thus prevented. Such courts 
can only supplement or be part of the machinery to settle or reconcile differences 
between nations, as do the COurts within a nation settle controversies between its 
nationals. An International Court could not have prevented the last war. What 
question, which was justiciable or subject to arbitration, could have been sub
mitted to a court which would have got at the source of that conRict and prevented 
it? Political policies cannot very well be passed upon by Courts which require 
evidence and facts, and not theories, upon which to act. The seeds of war are 
often planted so deep that evidence of their existence and state of growth cannot 
be ascertained or presented to a court until it is too late, and in the relationships 
between nations problems arise which require executive, legislative and judicial 
action, just as in the relationships within each nation. 

Now that vast populations in certain sections are dependent upon the exchange 
of their goods and services for food or other necessities of life from some other 
portion of the world, the problems of Government have become exceedingly intri
cate, and can' only be solved by measures which give to all peoples an opportunity 
to work and access to the markets of the world for the purchase of their require-
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ments and the sale of their own surplus products. The present standard of living 
cannot be maintained and the economic forces cannot be utilized without construc
tive· 'measures for the stabilization of peace and the restoration 01 conlldence and 
credit. This is the prerequisite to substantial economic recovery. As long as the poli. 
tical policies of certain governments are dominated by a blind, sellish nationalism in 
disregard 01 the just rights and interests of others, there will be no IIrm foundation 
on which to rebuild. On the contrary, there will be a continued atmosphere of suspi. 
cion and a feeling of insecurity which will militate against the useful employment 
of labour and capital and the prolltable production and interchange of products. 

In the case of the United States today, we cannot find purchasers for a large 
part or our products nor satisfactory employment for all of our labor and capital. 
Besides that, the world owes us more than it can at present pay us in goods or 
more at least than we can now take in goods and services. It is therefore necessary 
for us either to forego collection, which might at best give only temporary relief 
of doubtful value, or to increase our consumption, or to invest our surplus foreign 
income in railroads, industries, mines, etc., in other parts of the world. 

This latter plan would incidentally increase the productive and consumptive 
capacity of our debtors and customers and our own national wealth. Obviously such 
investments must be made through the private investor, who will not invest his 
funds abroad unless he has confidence in the political stability of the country 
where the opportunity is offered and reasonable assurance of its peaceful rela· 
tionship with other powers. If his own Government considers that it cannot alford 
to assume even a moral obligation to maintain peace and order throughout the 
world by cooperating with the other powers to that end, it is rather natural that 
the investor should feel that it is too hazardous for him. 

With the· post-war reaction, nations embraced the theory that they could recoup 
their war losses at the expense of others, hasten a return of their own prosperity by 
obstructing that of others, and secure their own political freedom or domination 
by stiOing the freedom of others. The return to sanity and idealism will probably 
come first from experience and knowledge gained through economic necessities. 

From a purely practical standpoint, experience is proving that the eConomic 
forces of the world cannot be employed to advantage and that material progress 
cannot continue unless capital, goods, services and credits have a free and safe 
employment, and that this cannot possibly be unless the Governments of the world 
are prepared to respect and enforce respect for the rights and interests of others 
and to stabilize peace and restore confidence by the adoption of political policies 
which will accommodate themselves to moral and economic laws and necessities. 

The greatest evidence that the League is a living force and fulfilling I necessary 
service is that, in spite of the absence of America, Germany and Russia, and the 
failure on the part of some of its important members to give their hearty support, 
it has in the first two years rendered most difficult and important services. There 
is a growing world-wide public opinion pressing towarda cooperation and I settle
ment on the differences between nations by peaceful processes rather than by 
resort to war with its frightful destruction of life and property and moral values. 
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In England there is a genuine desire for peace, and work, and there appears 

to be a growing public opinion in favor of the League 'is the only practical tD~ans 
of restoring the economic order I!IId establishing peace;, This will no doubt stimu
late the British Government's support of the League_ 

France wants peace - but wants to lie sure thaI it will not be temporary and 
at the cost of her future influence, independence and security. The failure of the 
United States to enter the League or to agree (pending the ftrm establishment of' 
the League) to go to the aid of France in case of an unprovoked attack from Ger
many, increased the French anxiety, which has resulted in' deferring a restoration 
of peace and confidence in Europe. While some of the French statesmen' may have 
ambitions beyond securing the national freedom of France, designs on the perma
nent annexation of the Rhine provinces and control of the ores' in the Rhur; and 
while some of them may hold to the fallacy that a policy of aggression and domi
nation is necessary for the security of France, the one great concern of the peoples 
of France is security against another German invasion. They are entitled to this 
security, the world owes it to them, and the only practical way to give it is 
through the League. Accounts come from France of a growing private conviction 
that France's salvation lies not in a military alliance with England or with Belgium 
or any other power, but in doing away with alliances and'in making the League 
of Nations what its founders intended it to be. The smaller powers are becoming 
restive under the attempted domination by larger powers and are realizing that 
th~ir national freedom and welfare cannot be advanced or secured through inilitary 
alliances. 

, It would seem that a reconciliation of differences in respect of the policy to be 
pursued towards Germany can be had by measures which would restore Germany 
economically, relieVe unemployment in certain countries, and enable Germany 
to pay an appreciable amount to France, but which would also give an assurance 
to France that Germany's economic recovery will not enable her thereafter to vio-' 
late or threaten French political or territorial integrity. That could be done through 
the League and no one has ever offered any other plan which holds out hope of 
such accomplishment. 

All ihe arguments Which have been advanced in favor of the League are strength
ening day by day, while those opposed to it are weakening. The seed of world 
cooperation has been planted and has already become too deeply rooted in the 
League to be eradicated. The League is no longer flaunted as an idealistic, im
practicable plan, but evidence is accumulating that it is most practical and work
able and is based upon the fundamentals of justice - which must prevail if civili
zation is to progress and that human affairs, social 'and industrial, have become 
so transformed that a state of equilibrium cannot be maintained without this com
prehensive plan for international cooperation and adjustment. 

The ultimate attitude of the United States in respect of the League will depend 
very greatly upon Europe and its attitude towards the League. If Germany and 
Ireland are admitted, the objections heretofore offered by German and Irish Ameri
cans to the League will decrease. The wave of selfish nationalism which temporarily 
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engulfed us is receding and the one thing which Europe can do to encourage and 
hasten our entrance into the League will be to return to and abide in the letter 
and spirit of the principles expressed in the Fourteen Points and upon which the 
League of Nations was founded. The failure of some powers to do this has been 
a disappointment to pro-Leaguers in the United States who are reluctant to get 
into European affairs as long as Europe is divided into groups and actuated by 
motives not in keeping with the League. While the impartial inRuence ot the United 
States should have a good effect, it would not be wise for us to enter the League 
just to take sides with one power or group against another. 

Aside from any moral obligation, it is in the interest of the United States, from 
a purely enlightened selfish standpoint, to assist in making the League of Nations 
a living effective instrument for regulating international relationships and pre
venting war. For Europe however, it is of even more vital importance. The degree 
of peace and prosperity in Europe - as elsewhere - will depend upon the extent 
to which the respective nations can inspire confidence in themselves and good will 
towards others and the use they make of the League. When all of the Powers 
realize that the advantages to be gained by a stabilized peace are far superior to 
those of any ambitions which are not in harmony with the principles of the League; 
when they fully realize that this must precede a restoration of confidence, credit and 
economic recovery; and that it not possible or to the advantage of anyone power 
(alone or in alliance with other powers) to disregard the rights of or to dominate 
other powers, they will then turn to the League and contribute to making it the 
effective instrument for peace and prosperity which it is destined to be. The blind, 
selfish nationalism which is making the nations slaves to prejudices and uncon
trolled animosities, must be eradicated and replaced by an enlightened public 
opinion animated by a passion for peace, based upon the solid foundation of equal 
rights and equal justice for all. 



L'ATTITUDE DES PAYS-BAS ENVERS 
LA SOCIeTe DES NATIONS 

PAR 
A. STRUYCKEN 

Celui qui ne consid~re que I'aspeet ext6rieur des choses serait port6 l voir' un 
llrofond contraste' entre Ie caract~re du peuple n6erlandais dans Ie pass6 et dans 
Ie pr6sent. 

I.e pass6. nous .montre un peuple qui, depuis qu'i1 prit les annes pour conqu6rir, 
par une lutte longue et sanglante, sa Iibert6 et son ind6pendance contre son sou
verain 16gitime, ne sembla plus jamais pouvoir enterrer l nouveau la hAche de 
guerre. se Iaissa entralner de guerre en guerre, jusqu'l ce que, vaincu et 6puis6, 
iI en vint l s'ablmer dans Ie gouffre de l'imp6rialisme napol60nien. 

Cependant, depuis qu'i1 se reconquit lui-meme, qu'i1 rejeta la domination fran
~~ise, et qu'i1 se retrouva peuple ind6pendant, iI ne semble plus rien etre rest6 
en lui de I'ancien esprit de guerre; en dehors des petits combats auxquels donn~rent 
.lieu la rupture de I'artillcielle .communaut6 avec les provinces belges, produit de 
la sagesse du Congr~ de Vienne, les Pays-Bas n'ont, depuis 1815, plus particip6 l 
aucane guerre; et I'esprit du peuple est si p6n6tr6 de pacillsme que, non seule
ment iI a 6cart6 pour lui-meme la guerre du cercle des possibilit6s d'ordre raison
nable et moral, mais qu'i1 est en outre l peine en 6tat de comprendre la guerre entre 
autres peuples. 

Les h6ros que I'on apprend l la jeunesse l c616brer, ce sont les grands chefs 
d'ann6e et arniraax qui ont combattu pour la Iibert6 du pays; qui lui ont conquis 
et maintenu sa place glorieuse dans Ie rang des nations les plus puissantes de la 
terre; les hommes d'6tat, l I'exemple desquels on· s'exalte, pour qui on 61~ve des 
statues, se sont les grands hommes de la lutte pour la Iibert6 et du "si~cle d'or", 
dont la parole et I'action pesaient autant que celles des puissanlS potentalS avec 
lesquels ils jouaient la partie d'6checs dont Ie regime politique6tait l'enjeu; I. 
dynastie que la population enli~re, ma\gr6 ses traditions et ses instincts republicains, 
honore comme une partie d'elle-meme, est la descendance des glorieux Princes qui, 
surtout comme chefs d'arm6e et hommes d'6tats, ont su 61ever la petite R6publi
que . des Pays-Bas l sa position dirigeante dans Ie d6veloppement de la politi que 
mondiale. 

C'est ainsi que survit Ie glorieux pass6 dans I'esprit d'un peuple qui 
se trouve, dans Ie pr6sent, enti~rement satisfait de la place modeste, quoique 
respect6e, qu'i1 occupe dans les relations internalionales, s'abstient syst6matique-
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ment de toute participation active • la grande politique mondiale; et qui, meme 
dans les plus violents conHits qui peuvent etre d6cisifs pour Ie r6gime politique de 
l'Europe, et par suite pour Ie sort des Pays-Bas, consid~re comme un devoir sacr6 
d'observer une stricte r6serve et une compl~te impartialit6. 

Et pourtant, I'opposition n'est qU'une apparence. Non seulement dans Ie pr6sent, 
mais aussi dans Ie pass6, Ie peuple n6erlandais a port6 et m6rit6 Ie nom de peuple 
Ie plus pacifique de la terre. Ce n'est pas un sentiment d'orgueil qui pousse la 
plume • 6crire ce qualificatif, lequel est confirm6 par de nombreux t6moignages 
autoris6s dans Ie pass6, t6moignages dont on nous permettra de citer un exemple 
qui parait particulierement l sa place dans cet ouvrage. 

Lorsque la Paix d'Utrecht sembla ouvrir • l'Europe 6puis6e la perspective d'une 
paix durable, s'appuyant sur la force des trait6s et I'6quilibre des puissances, de 
nobles esprits chercherent l trouver Ie plan d'une organisation permanente des 
Etats, propre /I maintenir la paix et Ie droit parmi les peuples. Celui de l'Abb6 de 
Saint-Pierre allira Ie plus I'attention. Une "Union permanente et perp6tuelle" aurait 
englob6 tous les souverains chr6tiens .. dans Ie dessein de rendre la paix inalt6rable 
en Europe"; un .. S6nat perp6tuel", se reunissant dans une .. ville Iibre", repr6-
senterait et dirigerait la Ligue. Quelle ville prendrait cette place d'honneur? .. Une 
ville de Hollande", r6pond de Saint-Pierre, .. me paralt pr6f6rable en ce que les 
Hollandais sont de tous les peuples de la terre ceux qui font Ie commerce Ie plus 
fr6quent et Ie plus 6tendu et apres tout la Ville de Paix peut elle jamais etre mieux 
plac6e qu'au milieu du peuple Ie plus paisible de tous les peuples et Ie plus int6r
ess6 de tous II la conservation de la Paix?" 

Et c'est ainsi que d'abord Utrecht, plutard la Haye, furent choisies comme centre 
et comme siege de la Ligue de paix projet6e. 

On ne saurait, mieux que Ie ne fit de Saint-Pierre, d6Hnir la psychologie du peuple 
n6erlandais; l'int6r!t et Ie sentiment marchent depuis longlemps de pair pour im
pr6gner entierement I'esprit du peuple d'une aspiration sincere vers la paix. 

La longue guerre de Iib6ration, couronn6e par la paix de Westphalie, a donn6 • 
la Hollande, au point de vue territorial, tout ce qu'elle ambitionnait. Elle n'a jamais 
aspir6 • d'autres agrandissements. Le seul souci fut de garder en s6curit6 ~ que 
I'on avait obtenu au prix de si lourds sacrifices, et de pouvoir se consacrer en paix 
aux sources de 1a prosp6rit6 du peuple, I'exploitation des riches colonies et Ie com
merce international. 

Mais, pour cela, iI 6tait n6cessaire que I'on gardAt anxieusement 1'h6ritage pater
nel et qu'on Ie garantit contre tout imp6rialisme cherchant, dans la possesseion des 
terres basses bordant la Mer du Nord, la clef de la domination en Europe. Assur6-
ment, on ent pr6f6r6 pouvoir des Ie d6but se retirer, comme un peuple salisfait, en 
un tranquille isolement- Mais Ie sort des Pays-Bas unis 6tait d'un trap grand poids, 
'pour 1'6quilibre politique en Europe, les vagues de la grande politique d6ferlaient 
trop haut et trop loin, pour que I'on puisse se sentir en s6curit6 par une simple 
contemplation inactive. C'est ainsi que 1'0n dut participer au grand jeu, aftn que 
demeurAt assur6 1'6quilibre sur lequel reposait I'existence du pays. 

Pour soi-meme, on n'a jamais convoit6 ou obtenu Ie moindre avantage. La seule 
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chose que I'on demandait, c'6tait d'avoir avec les puissances de tels rapports, de 
voir" les autres Etats se grouper en une constellation politique telle que I'on 
puisse jouir dans Ie calme et la pRix de sa propre existence. 

Et I'on a fait son devoir, aussi longtemps que I'on en a ell, la force •••• et memo 
encore davantage. Et on Ie fit avec tant d'6nergie et de talent, que Ie sol pacifique 
des Pays-Bas devint un centre de la politique mondiale, oD. les plus importants 
problbmes pour la restauration Oil, Ie ralfermissement de la pRix farent discut6s. 
L'6quilibre menllGait.n d'etre rompu, Ie peuple, malgr6 son esprit antimilitsriste 
psrce que pacifique, se trouvait toujours pret, filt·ce souvent l Ia onzibme heure, l 

" mettre en cause son sang et ses biens pour Ie maintenir, psrce qu'U savait que sa 
propre existence se trouvait en jell, dans la balance. 

Les grandes possessions coloniales furent II! source principale de son commerce 
et de sa prosp6rit6. Le commerce ne saurait prosp6rer, on ne saurait consid6rer 
comme sieones ses propres colonies, quand un autre Etat exige pour lui la supr6matie 
sur mer et les privilbges qui en d6coulent. C'est ainsi que la Hollande, pour assurer 
son existence, devint Ie champion de la Iibert6 des mers, de 1'6galit6 des pavilions, 
du d6veloppement du, droit des gens, et en psrticulier de la r6g1ementation tendant 
1I assurer la Iibert6 du commerce des neutres pendant les guerres msritimes. 

11 n'est nullement besoin d'etre un adepte du soi-disant .. mat6rialisme historique" 
pour admettre qu'un lien intime et une influence r6ciproque existent entre les 
int6rets 6conomiques d'un peuple et ses id6es 6thiques. Un peuple qui ne cOllvoite 
aucime extension de territoire, qui trouve dans Ie commerce d'outremer la source 
de sa prosp6rit6, dont les int6rets sont donc entibrement serVis par la paix l un tel 
peuple eonstitue suivant sa nature un terrain propice l I'6closion et au d6veloppe
ment des id6es 6thiques tendant l gsrantir la paix du monde. 

C'est pourquoi ces memes Pays-Bas furent, d'une part, Ie lieu de comp6tition des 
grands int6rets politiques l d'autre psrt, et en meme temps, Ie .. berceau" du droit 
des gens, qui en elfet veut assurer les relations regulibres et paciflques des peuples, 
et prot6ger leur existence et leurs droits contre la violence i116gale et srbitraire en 
faisant p6n6trer dans leurs rapports, au dessus des oppositions, d'int6rets nationaax, 
l'id6e sublime de la Justice, de I'Humanit6 et de la Civilisation. 

Ce meme esprit, qui tint en 6veil les talents de I'homme d'6tat et de I'homme 
de guerre pour la protection de l'h6ritage des aleax, fut aussi la source d'oD. jaiIIi· 
rent les 6nergiques et 6mouvants accents de pRix et de droit psr lesquels Hugo de 
Groot (Grotius) attira vers lui jusqu'l nos jours, I'attention fervente de toute I'hu
manit6, et qui, aprbs lui, anima et conduisit tant d'autres esprits attach6s l I'oeuvre 
difflcile consistant l laire scrvir Ie droit international l rendre ordonn6s et paciflques 
les rapports entre lea peuples. 

C'est ainsi que Ie peuple n6erlandais a r89U, en h6ritage des ancetres, une double 
tradition, un double instinct tendant n6anmoins au meme but: Ie maintien de son 
existence pacifique, bas6 Sur I. meme id6e: la valeur dominante et supreme de la 
paix des peuples dans Ie Droit. C'est cette double Iigne qui a 6galement d6liinit6 
sa place dans la vie internationale depuis sa r6surrection en 1813. 

L'instinct politique ami' me Ie peuple l comprendre que, quelles que soient les 
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belles maximes par [esquelles elle se manifeste, [a politique est basee sur [a Force, 
dirigee par [a raison ou par ['inintelligence, par [e droit ou par ['iniquite, par ['ego
Isme ou par ['a[trulsme, mais Force en' tout cas, de sorte que ce[ui II qui [a Force 
manque agit comme un sot [orsqu'i1 veut neanmoins jouer un rOle actif dans [a com
petition des forces internationa[es. 

Tout comme autrefois, [e peup[e neer[andais n'ambitionne, au point de vue poli
tique, rien d'autre que de rester ce qu'i1 est; toute poussee vers une expansion 
politique de que[que nature qu'elle soit, lui est etrang~re. Meme ses fr~res de 
race et de langue vivant dant d'autres pays - que[que grand interet qu'i1 apporte II 
suivre et II soutenir [e deve[oppement de [a culture commune - meme ceux-[iI, it 
[es consid~re et ne veut [es consid~rer politiquement que comme des etrangers; 
iI ne poss~de aucune terre irredenta II ['interieur de ses fronti~res, et iI ne voudrait 
pas davantage en reconnaitre hors de son territoire national. 

Tout comme autrefois, iI comprend que sa continuite d'existence, sa tranquillit6 
et sa securite, [e maintien de ses possesions co[onia[es, dependent de [a constellation 
politique de ['Europe, dependent de [a communaute des Etats du monde entier. 11 
sait de quelle grande importance strategique et commerciale sont [e petit delta qu'i1 
habite, ainsi que les colonies, dans ['Extreme Orient, qu'i1 peut appe[er siennes. 
Que I'equilibre politique, en Europe ou bien outremer, se voie jamais rompu; sa 
vie et son independance, ses moyens d'existence se trouvent immediatement en 
cause. 

Mais iI comprend egalement qu'avee [a disparition de son ancienne puissance, [e 
temps est aussi passe de jouer un rOle dirigeant sur [e grand 6chiquier politique. 
S'i1 se hasardait neanmoins II Ie faire, iI ne pourrait etre que Ie satellite d'autres 
puissances, qui feraient servir sa politique II leurs interets particuliers. 

C'est p'ourquoi iI ne restait au peuple neerlandais d'autre politique II suivre que 
celie de I~ reserve et de la neutralite II I'egard des competitions politiques des puis
sances dirigeantes. 11 devait de ce fait renoncer II la part d'honneur et de profits 
qu'aurait pu lui procurer une participation II ces luttes; mais iI ne voulait pas non 
plus etre expose aux desagrements et aux dangers qui. en sont la consequence 
inevitable. Et [orsqu'i1 se sent dans une eertaine mesure en s6curite, ee sedtiment 
ne trouve pas sa base dans un optimisme exagere II [' egard des bonnes intentions 
des grandes puissances, mais dans Is conviction que l'histoire lui a appris et 
confirme, comme maxime 'Politique d'ordre Ie plus essentiel, que l'intangibilit6 et 
I'independance de. son territoire sont une condition indispensable pour Ie maintien 
de I'equilibre politique en Europe; de meme que ses possessions coloniales sont 
une condition indispensable au maintien de la tranquillite en Extreme-Orient; max
ime qu'aucun Etat ne pourrait impunement ignorer ou transgresser. 

Le peuple neerlandais consid~re egalement cette maxime comme une part d'heri
tage de la sage politique des aleux; et sa politique actuelle n'a pas d'autre but que 
de veiller, pour autant que eela soit en son pouvoir, /I ee que eet heritage ne se 
perde pas. 

Mais c'est aussi pourquoi I. politique n6erlandaise, tout en etant une polirique 
d'independa,nee et d'abstention, n'est pas une politique d'inaction. La maxime politi-
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que sur laquelle repose I'existence du peuple n6erlandais ne peut se maintenir que 
si I'on 6veille et entretient dans Ie monde entier la ferme conRance que Ie peuple 
n6erlandais veut uniquement demeurer lui·ml!me; et qu'jJ ne se laissera jamais en· 
trainer, ni ouvertement ni en secret, II servir les int6rl!ts politiques de tiers. SI 
cette c:Onfiance venait II ce perdre, c'en serait fait de l'ind6pendance nt!erlandaise. 

Celui qui se rend compte des grands int6rl!ts strat6giques et 6conomiques que 
repr6sentent Ie territoire des Pays-Bas et celui de leurs colonies; qui reconnalt Ie 
lien toujours de plus en plus 6troir. qui existe entre les inr6r.l!ts politiques et 6cono
miques des peuples; - celui·ll comprendra qu'elle n'est gue,re facile, la tiche 
qui consiste, - dans cette sph~ pleine de d6Rance er de suspicion oh se dt!roule 
la lutte entre les grands int6r1!ts et les aspirations des divers pays du monde - II 
maintenir toujours Ia confiance, chez toules Ic:s parties int6ress6es, que I'on n'est 
pas elisp0s6, fO.t-ce dans la mesure la plus inRme, II servir les int6rl!ts particuliel'9 
de I'une d'entre elles. 

Au cours de la dernie,re guerre, cette politique a subi son 6preuve du feu. 
De ml!me que ·Ie monde entier, Ie peuple n6erlandais 6tait 6galement divis6 

dans ses sympathies pour les deux grands groupes d'Etats en lutte. Au fond de 
son coeur, personne n'6tait neutre aussi en Hollande, et, en g6n6ral, on ne cachait 
gue,re son sentiment. C'est ainSi que la politique de neutralit6 6tait s6rieusement 
menac6e du dedans du pays, par I'esprit et I'ime ml!mes de la population. Mais non 
moins grave 6tait Ie danger du dehors: situ6e comme elle 1'6tait au milieu des par. 
tieS bellig6rantes, avec ses importantes voies de communication, ses ports et ses 
c6tes maritimes; avec son commerce 6tendu sur terre et sur mer et ses riches 
colonies, la Hollande ne pouvait faire autrement que de se trouver en contact per· 
manent avec tous les Etats en lutte, leurs organismes de guerre, leur commerce et 
leur industrie. En ce qui concerne ses propres moyens d'existenco, elle fat au 
surplus rapidement II peu pr~ comple,tement d6pendante du bon vouloir des puis
sances bellig6rantes. C'est pourquoi Ie danger 6tait tr~ grand de la voir pouss6e, 
ou entrain6e par I'une des parties, sinon dans la guerre ml!me, tout au moins dans 
une situation d'asservissement contraire lila neutralit6. Et II maintes reprises, sinon 
continuellement, iI fat exerc6 - avec ou sans mauvaise intention - une pression 
en ce sens sur Ie peuple n6erlandais. Pour auean pays du Mondo Ie maintien de 
la neutrali«! ne fat aussi eIi/Rcile que pour Ie peuple n6erlandais; et vis-l·vis des 
bellig6rants, qui n6cessairement voyaient et appr6ciaient tout sous Ie jour de leur 
politique de guerre, iI fat plus difficile encore de ne pas laisser se perdre la confianco 
que la politique n6erlandaise n'6tait r6ellement dirig6e par aucun autre mobile que 
colui de maintenir une loyale neutralit6. loiotre pays dut a10rs accepter bien des 
affronts, bien des humiliations, bien des reproches. On qualiRa d'indiff6rence 
morale, d'apathie 6golste,. de vile soif de lucre, co qui 6tait surtout Ie fruit d'une 
elifRcile victoire sur soi.ml!me; iI sembla souvent qu'aucun people n'6tait tomb6 
si bas que Ie peuple n6erlandais, que rien ne pouvait amener II prendre parti -
ni par la parole ni par Ie fait - dans la grande lutte qui divisait Ie monde entier. 

Le sentiment de valeur propre et de digni«! du peuple et du gouvernement 
n6erlandais dut subir ane rude 6preuvo. Mais I'instinct politiqae garda Ie dessus; 
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.et Ie peuple ~6erlandais fut ainsi pr6se..v6 des mis~res de la guerre, qui n'surait 
pu apporter l'r moindr.e avantage, ni lUX Pays-Bas, ni 1 d'autres. II De paralt paa 
t6m6raire ~de dire qu'aujourd'hui,meme chez les anciens pays bellig6rants, Ie bon 
droit de cette politique ·de stricte neutralit6 est peu 1 peu reconnu. La maxi me du 
d6veloppement poliiique histoirique: les Pays-Bas ind6pendants, ne servant aucune 
politique quelle qu'elle soit, l'id6e fondamentable de la politique des anc!tres; cette 
maxime, dans sa forme actuelle, celie de l'ind6pendance et de la neutralit6 politique, 
a donc d6montr6 indiquer I'exacte direction . 
. Egalement dans Ie domaine du d6vetoppement du droit international, les Pays

Bas sont rest6s fid~les 1 la tradition. Leur int6ri!t est rest6 Ie m!me qu'autrefois: 
par une guerre, les Pays-Bas ne peuvent jamais rien gagner, mais bien tout perdre . 

. Leurs moyens d'existence sont les memes que dans Ie pass6: la Jibert6 du commerce 
et de la. navigation en est la condition indispensable. Tout ce qui peut favoriser les 
relations ordonn6es et paisibles entre les peuples profite 1 1'6nergie vitale du peuple 
n6erlandais; pour lui, chaque Iigne de droit consacr6e 1 la vie commune des Etats 
est un v6ritable bienfait. 

Le sentiment r6pond enti~rement 1 l'int6r!t, et Ie surpasse meme. Le peuple 80 
consid~re comme Ie porteur d'une tradition, et s'en sent responsable. Presque de 
nature, it pense internationalement, et pour appr6cier I'attitude politique des Etats, 
it prend pour mesure Ie Droit qui s'61~ve au-dessus du nationalisme; it 8e considi!re 
plus ou moins comme Ie tiers impartial, qui, par son exp6rience dans Ie pass6, 
sait ce que c'est la politique intemationale; mais qui en outre poss~de maintenant, 
dans Ie syst~me conscient et bien consid6r6 de sa neutralit6, un titre 1 collaborer 
aussi 6nergiquement et aussi loyalement que' possible 1 tout ce qui peut contribuer 1 
diriger et 1 maintenir I'action politique des Etats dans la voie d'une r6g1ementation 
6thique et juridique. 

C' est ainsi que r6gne en g6n6ral dans les Pays-Baa un sain esprit international. 
D~ qu'i1 est question d'agir, on sait se pr6server d'un iIIusionnisme exag6r6 qui ne 
connait pas les forces qu'i1 voudrait mettre sous la d6pendance d'un id6a1 trop haut 
plac6. Dans la discussion des probl~mes intemationaux, Ie peuple n6erlandais jouit 
plus ou moins de la mi!me pr6f~rence qui fait attribuer, en mati~re de SJ,ort, la 
fonction d'arbitre impartial 1 un ancien joueur. C'est pourquoi Ie sol n6erlandais 
rut aussi traditionnellement consid6r6 comme I'endroit propice au commun travail 
pacifique des peuples. 

Que I'on nous permette de citer, en confirmation du fait, un t6moignage plein 
d'autorit6. 

Lorsque, en 1899, Ie repr6sentant de l'infortun6 monarque qui - rappelons-Ie 
une fois encore en un souvenir reconnaissant - prit I'initiative de I'oeuvre de 
paix, aux si nobles intentions, de 18 premi~re Conf6rence de la Haye - lorsque 
ce repr6sentant expos&, dans son discours d' ouverture, pourquoi 18 R6sidence des 
Pays-Bas avait 6t6 choisie comme si~ge de cette Conf6rence, iI donna au peuple n6er
landais ce fiatteur t6moignage: ·C'est sur. Ie sol historique des Pays-Bas que 
se sont discut6s les plus grands probl~mes de la vie politique des Etats; c'est ici, 
on peut Ie dire, Ie berceau de Ia science du droit international; durant des 8i~c1es, 
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les principales n6gociations entre les Puissances e\U'op6ennes se sont poursuivies' 
ici;c'est ici.enBn que fat sign6e la .remarquab[e transactioll' qui apportait [a triSve 
dans les luttes .sang[antes entre [es Etats. Nous nous ttouvons donc 'en p[eine 
trl!dition historique." 

Loin de moi I'id~ de vouloir surestimer [es vertus' de notre peup[e.· Une grande 
part de I'ancien instinct, de Is vieille exp6riencei s'est perdue. La grande masse; 
d'un peup[e pense in6vitab[ement d'une mani~re .. 6gocentrique". C'est pourquQi 
[e peuple n6erlandais - parce qu'U se tient depuis si [ongtemps d6jl l ,['6cart des 
grands conflits des autres 6tats; parce qu'U est d6pourvu lui-meme' de. toute soif 
d'expansion politique; parce qu'i1 sait en outre que son, existence d6pend de [I vie 
pacifique en comman des autres nations - [e peuple n6erJandais, donc; court Ie 
danger de juger trop [es autres d'apr~ lui-lI!eme, et d'oublier' que. [es -616mcmls' 
heureux qui 50 reunissent en son esprit pour I'amener l placer, dans l peu pr~ 
toutes les circonstances, [a paix au-dessus de tout - ces 6[6ments ne se trouvent 
pas toujours r6unis dans la meme mesure et dans [I meme force dans I'esprit des 
autres peup[es. 

Une surestimation de [a puissance de ['id6e de paix dans [I vie commune des 
autres Etats en est souvent [a cons6quence, surestimation qui conduit ll'exag6ration 
dans [es deux' sens: d'un c6t6i beaucoup s'adonnent 6galement trop ais6ment~ 

en Hollande, II des espoirs iIIusoires concernant [a possibilit6 d'assurer de f890n 
permanente [a paix du monde par [es moyens de droit; d'autre part, on tombe trop 
facih,ment dans [e doute concernant ces memes moyens, quand [a r6a1it6 ne paralt 
paS r6pondre l ['attente trop haut plac6e. Assez fr6quemment, ce sentiment va de 
pair avec une certaine pr6somption dans I'appreciation des actes et des mobiles 
iles peup[es, 6trangers; et iI ~ne meme l consid6rer comme incompr6hension ou 
crimine[ dessein ce qui n'est peut-etre que. pr6caution justifi6e ou aspiration 
[6gitime. 

Id6a1isme exag6r6 et sceptimisme outr6 a1ternent de cette mani~re plus d'une 
lois dans [es courants de ['opinion publique; mais s'iI devient n6cessaire de d6ter
miner une attitude, a10rs [e peup[e et [e gouvernement se [Bissent toujours guider 
par des consid6rations d'un pratique id6a1isme, impr6gn6 de r6alit6 • 

• • 
Que I'on veuille bien pardonner cette longue digression sur [a psychologie du 

peup[e n6er[andais. Elle paralt n6cessaire pour avoir une compr6hension exacte de 
I'attitude que [es Pays-Bas ont d6jl adopt6, et de celie que ['on peut attendre d'eux 
dans ['avenir, l ['6gard des magnanimes efforts qu'a entrepris [a pr6sente g6n6-
ration en vue d'assurer, par [e moyen d'une Ligue eng[obant tous [es Etats du 
monde, une vie en commun des peup[es dans [e Droit et [a Paix . 

• • • 
Avant [a guerre, [e mouvement pacifiste dans [es Pays-Bas ne revetait gu~re-pas 

plus du reste qu'ailleurs - [e caract~re d'une propagande en faveur d'une Ligue 
mondiale g6n6rale des peup[es. Certes l'id6e n'en 6tait pas inconnue, mais on 

La Soclftf dee N.dOlll. I 18 



274 A. STRUYCKEN 

paraissait encore par trop eloigne de sa realisation pour qu 'une action dirigee dans 
celie voie puisse atre serieusement favorisee. Les yeux n'etaient pas tournes vers 
une transformation radicale de I'essence marne des relations entre etats, ni vers 
une association universelle basee sur celie transformation. On songeait plutat 1\ 
des remMes, 11 des fortiflants, capables de guerir les maux subsistant dans la com
munaute des etats, et pour ·favoriser la paix et Ie droit entre les peuples. C'est ainsi 
que I'action en faveur de la paix demeurait limite aux medicaments connus, que 
la pharmacopee paciflste preconisait depuis longtemps: Ie d6veloppement du droit 
des gens positif, la conciliation, les tribunaux internationaux, et la reduction des 
armements. 

Ce dernier moyen, si haut qu'on puisse en considerer la valeur, se trouve plus 
ou moins hors de portee du peuple neerlandais. Quoique antimilitariste extr~me, 
Ie peuple neerlandais comprend neanmoins que leur pays, avec ses faibles lorces 
armees, ne peut provisoirement jouer, 11 I' egard de I' action en laveur du d6sarme
ment, d'autre role que celui de spectateur interesse. En verite, iI n'y eut II cet 
6gard, avant la guerre, pas grande chose II observer. 

Droit des gens, conciliation, et juridiction, tels lurent donc les elements essen
tiels de I'action paciflste dans les Pays-Bas; et I'on fit ce que I'on pouvait pour 
t6moigner, en paroles et par des faits, des hautes esp6rances que I'on londait sur 
ces moyens pour favoriser la paix dans Ie monde. C' est avec flerte qu' on peut 1\ 
ce propos se glorifier du lait que les Pays-Bas, en 1894, dans un traite avec Ie 
Portugal, ont donne Ie premier exemple d'une clause d'arbitrage general. 

Le caract~re international du milieu neerlandais trouve sa consecration dans 
nombre de Congr~ et de Conferences reunis 11 la Haye, parmi lesquels on peut 
surtout citer les deux Conferences de la paix. Bien que ces deux Conferences aient 
manque leur but principal: la reduction des armements; et que Ie developpement 
du droit des gens s'y soit trouve limit6 II la codification du droit de guerre, ·on peut 
cependant saluer avec satisfaction Ie remarquable progr~ que 1'6change d'id6es 
et les conventions y conclues flrent r6sliser aux conceptions de conciliation inter
nationale et d'arbitrage. L'arbitrage obligatoire put bien n'etre adopte qu'en prin
cipe, on fut neanmoins lermement persuade que la troisi~me Conf6renct de la 
paix r6ussirait 11 ecarter les difflcult6s qui s'opposaient encore 1\ son execution 
pratique gen6ralisee. L'6tablissement d'une Cour Internationale des Prises put 
bien etre encore ajournee, on pouvait neanmoins avoir confiance que dans une 
Conference II reunir 11 bref delai, et oil les Pays-Bas, suivant leurs traditions et leurs 
grands interets dans la navigation, seraient aussi represent6s, les r~gles n6cessaires 
du droit des prises seraient lormul6es de mani~re II obtenir la collaboration de 
l'Angleterre. 

La Cour Permanente d'Arbitrage fut institu6e II I. Haye, et 18 R6sidence DI~er
landaise fut ainsi eflectivement elevee au rang de centre de I'oeuvre internationale 
de paix. La liberalite de M. Carnegie y fit plus tard dresser un symbole materiel du 
developpement de I'action pacifiste dans la forme du Palais de la Paix. 

Dans I'entretemps, Ie gouvernement n6erlandais s'eflor~a de gagner Ie plus 
d'6taIS possible II l'id6e de I'arbitrage obligatoire; et il lut Ie premier en Europe 
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qui put rEussir l mettre sur pied un vEritable traitE gEnEral d'arbitrage, sans aucune 
rEserve concernant les questions d'honneur national ou d'intErets vitaox, l savoir 
Ie traitE conclu Ie 12 fEvrier 1904 avec Ie Danemark. Le dEveloppement ult6rieur 
des id6es de conciliation, sous la forme des conventions dites "trait6s Bryan", 
relint 6galement la vive attention du peuple et du gouvernement. 

Tout eela avait pour base une certaine conllance tranquille, l laqueUe nous' 
songeons aujourd'hui avec tristesse_ MaigrE les signes inquiEtants que I'on voyait 
apparaitre • maintes reprises l I'horizon politique, la grande masse, et avec eUe 
bien des cerveaox cultiv6s, consid6raient une guerre entre les Etats civilis6s en 
Europe comme une impossibilitE morale et 6conomique; dans tout ce que I'on faisait 
partout pour favoriser Ie maintien de la paix, on croyait voir Rutant de symboles d'un 
d6veloppement progressif de I'esprit humain, qui devait conduire de lui-meme.l 
l'id6a1 de I'arrangement de tous les diff6rends internationaox par des moyens 
pacillques. Cet optimisme fut Ie catE faible de I'ancien mouvement en faveur de 
I_ pRix, de I'oeuvre de la Haye - ce fut en meme temps son cat6 Ie plus attrayant. 

Cet optimisme ne fut toutefois pas g6n6ralement partag6 dans tous les milieux 
du mouvement pacillste hoUand_is. Au cours des demi~res ann6es prEc6dant la 
guerre, se lit entendre avec force, sous I'impulsion de M. V. VoUenhoven, profes
seur l I'Universit6 de Leyde, la plainte qu'U manquait I'essentiel • I'oeuvre de 
la Haye: I'arrangement de tous les conllits par un tribunal international 6tait prEvu, 
mais aucun moyen n'6tait indiqu6 pour donner force de loi aox sentences de cette 
CO!U' internationale vis-l-vis d'un 6tat qui ne voudrait' pas s'y soumettre; de 
m6me que Ie droit ordinaire, Ie droit des gens exige une sanction, une ex6cution 
des sentences judiciaires. 

On lit appel au peuple n6erlandais pour qu'U ttlmoignAt une fois encore tlnergique
ment de son amour pour Ie Droit en prenant I'initiative, au prix de gros sacrillces, 
de I'institution d'une force armtle internationale, appeltle l mettre l ex6cution les 
arr!ts de la Cour d'Arbitrage de la Haye contre les tltats rtlcalcitrants. 

Cet appel trouva chez beaucoup de l' Echo, mais U rencontra 6galement une 
s6rieuse opposition. On comprit qu'U 6tait question du principe m6me du mouve
ment pacillste: la contrainte coUective convient-eUe pour combattre I'injustice dans 
I'ordonnance paisible des EtalS vers laqueUe doit tendre Ie pacillsme, ou cette 
contrainte n'est-eUe pas plutO! l considErer comme la derni~re et la plus dangereuse 
manifestation de I'esprit belliqueox, en opposition avec l'idEe fondamentale du 
pacillsme? 

Sur cette question, qui actueUement encore n'a rien perdu de son poids, et qui 
touche de pr~ ll'essence meme de la SociEt~ .des Nations, eut lieu dans les Pays-Bas 
un 6mouvant combat d'avant-postes, avant m6me qu'eUe ait attir6 I'attention des 
autres pays. La commission de prEparation de la troisi~me ConfErence de la .Paix 
s'y int6ressa, et en aurait cer!ainement fait Ie sujet d'un tlchange de vues au cours 
de cette Conf6rence; on pourrait trouver dans ses archives une organisation, rEgIEe 
dans tous ses d6tails, d'une force arm6e internationale, projet dans lequel toute 
I'attention a 6t6 vou6e aussi bien IIU cOt6 mililaire qu'au cOl6 juridique du probl~me. 
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L'oeuvre de la Haye, qui s'6tait d6montr6e impuissante II vaincre I'esprit belli
queux, tomba pendant la guerre en discr6dit. Le mouvement paci/lste, chacun s'en 
d6clara convaincu, devait etre men6 dans d'autres voies, s'i1 voulait pouvoir inspirer 
con/lance dans I'avenir. Tout ce qui dans Ie pass6 avait 6t6 pr6conis6 et tent6 s'6tait 
d6montr6 n'etre que vains palliatifs, que cote mal taill6e; seule, une m6tamor
phose essentielle de la vie internationale des peuples pouvait apporter Ie bienlait de 
la paix durable, II laquelle aspirait ardemment Ie monde entier. 

Cette m6tamorphose porta Ie nom de ·Soci6t6 des Nations". Quels sont les 
lacteurs qui ont, dans les dernibres ann6es de la guerre, et principalement apru 
I'armistice, fait de cette id6e la propri6t6 commune du monde civilis6 tout entier? 
Fut-ce I'ancienne id6e, si souvent d6jll pr6sent6e par de nobles esprits aux princes 
et aux peuples, au cours de I'histoire du monde, pendant les horreurs de la guerre, 
comme id6e salvatrice? Ou bien fut-ce la puissante r6alit6 de I'association des 
Etats alli6s et associ6s qui demandait II se voir continu6e apru la /In de la guerre? 

Ces deux facteurs doivent avoir contribu6 II faire mQrir la pens6e que, main tenant 
ou jamais, une transformation radicale des relations entre les 6tats devait etre 
r6alis6e pour rendre impossible cet outrage II la civilisation qui s'appelle la 
guerre. 

La devise de la politique internationale avait 6t6, depuis des sibcles, Ie principe 
de 1'6quilibre, comme moyen propre II prot6ger l'ind6pendance des 61ats et 11 pr6-
venir la guerre. Eh bien, ce syslbme avait, pour la quantibme fois, fait faillile. 
Malgr6 son application avait 6clal6 la plus cruelle de toutes les guerres, qui avait 
menac6, moralement et 6conomiquement, de mener lOUie l'humanit6 II l'ablme. 
Les rembdes trouv6s par les Conf6rences de la Haye s'61aient d6montr6s sans 
elfet; mame leur r6glementation du droit de guerre 61ait devenue une d6rision. 

La solution devail etre tout autre: les relalions entre les peuples devaient etre 
fond6es, non sur I'opposition des forces et des int6rets dont Ie systbme d'6quilibre 
est 1'6manation, mais sur l'id6e de la communaut6, de la solidaril6, de la puissance 
ordonn6e commune. Et une Soci616 des Nations qui englobe lous les 6tats comme 
ses membres, sur un pied d'6galil6, qui consacre 10UIes ses forces morales, et 
au besoin aussi ses· forces mat6rielles, II mainlenir ses membres dans les \sentiers 
du Droit et de la Paix el II les faire collaborer 11 I'oeuvre commune de civilisation 
- une telle Soci6t6 des Nations est I'incarnation marne de cette conception. 

Tout ce que I'on avail fait aUlrefois pour favoriser Is paix: d6veloppement du 
droit des gens, conciliation, arbitrage, r6ductions des armements, eiC .••• n'est 
cerles pas sans valeur; lI1ais lout cela doit etre englob6 el co~dens6 dans un grand 
systbme de r6forme du monde, qui assure II tous ces moyens particuliers Is place 
ella situation r6ciproque qui leur convient; mais qui en meme temps les com
plble et les achbve de fa~on 11 en former un vivant, un 6nergique organisme, au 
sein duquel l'humanil6 puisse travailler, dans Ie calme et dans la paix, II son d6-
veloppemenl mat6riel et moral. 

C'est dans ce sens que l'id6e d'une Soci6t6 des Nations a, pendant la guerre, 
implanl6 ses racines dans I'esprit des gouvernements et des peuples, aussi bien 
chez les bellig6rants que chez les neulres. Et I'on honore M. Wilson, qui I'. 
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pr&h6e alll[ applaudissements enthousiastes du monde entier, sinon comme son 
inspirateur, tout au moins comme son plus grand aplltre. 

Le peuple n6erlandais a 6ga1ement particip6 de tout coeur l ces applaudisse
ments. S. M. la Reine invita Ie Pr6sident Wilson l venir apporter 6galement dans les 
Pays-Bas son message de salut. On se laissa entrainer par son id6alisme; on reva 
qu'en r6a1it6, cette guerre aurait 6t6 la demi~re, et que les terribles sacrifices 
qu'elle avait coo.t6s n'auraient lInaiement pas 6t6 faits en vain, parce que l'humanit6 
aurait de ce fait appris l connaitre Ie principe et la r6a1it6 de la v6ritable paix. On 
s'abandonna II l'iIIusion que pUs de cinq ann6es de guerre cruelle auraient r6-
veill6 I'esprit de droit et de paix, qui constituerait d6sormais la base et Ie ciment 
de Ia communaut6 des peuples; et bien qu'on entendit Ia passion guerri~re inugir 
plus fortement qu'elle ne I'avait jamais fait !Iuparavant, on eut conllance qu'u,ne 
fois la paix conelue, la nouvelle id6e parviendrait facilement et rapidement II 61ever 
jusqu'l elle I'esprit fatigu6 et 6puis6 des peuples. 

Certes, iI y eut aussi des esprits critiques, qui ne porent croire II une si subite 
et si formidable ·transformation de I'esprit bumain, et. cela pr6cis6ment comme 
cons6quence de la plus atroce de toutes les guerres; mais la grande masse. ici 
comme ailleurs, a cru en M. Wilson, a cru en l'id6a1 de la Soci6t6 des Nations, tel 
qu'i1 Ie precbaiL 

Dans ce nouvel ordre du monde, les Pays-Bas 6taient prllts, voire meme avides, de 
prendre une place importante. L'id6e d'une Soci6t6 des Nations 6tait une id6e de 
D(oit. l laquelle la politique devait litre subordonn6e; tout ce qui pouvait etre 
utile au d6veloppement de celte id6e r6sidait dans les Iimites de la tAcbe II laquelle 
~tait appel6, de par ses traditions, Ie peuple n6erlandais. La collaboration II la 
construction et lila mise en action d'une communaut6 de droit, bas6e sur 1'6galit6 
des 6tats, petits et grands; assurer par des moyens de droit la Justice et la Paix 
proclam6es entre les peuples sur la base l'id6e de communaut6, 6tait un devoir 
vis-l·vis duquel on ne pouvait rester neutre. lei oil iI ne devait pas s'agir de force 
ou de politique, mais de droit, la parole du petit 6tat avait une aussi grande valeur 
que celui du grand 6tat, et les Pays-Bas devaient s'efforcer de prendre une place de 
premier rang dans Ie d6veloppement de cette id6e. II pouvait etre vrai que I'oeuvre 
accomplie ant6rieurement II la Haye y perdrait de ce fait en consid6ration - mieux 
valait 61ever sur de nouvel!es fondations, un 6difice nouveau et durable que de 
s'obstiner II conserver I'ancien, qui aurait pr6sent6 une r6sistance insufllsante contre 
les tempetes de I'esprit belliqueux. 

C'est ce reve que beaucoup IIrent dans les Pays-Bas; et I'on 6tait 6tonn6, voire 
meme troubl6, de constater que Ie goUVernement semblait si peu partager cet 
enthousiasme. 

Le reve ne dura pas longtemps. L'armistice vint, Ie trait6 de paix lut pr6par6 
par les puissances victorieuses; Ie Pacte de la Soci6t6 des Nations, qui devait en 
faire partie, lut port6 II Ia connaissance du monde entier. 

Quelle d6sillusion. Mais cela n'6tait pas une Soci6t6 des Nations. C'6tait une 
alliance des puissances victorieuses en vue de garantir en commun l'ex6cution des 
conditions de paix II imposer II I'ennemi vaincu, de maintenir les avantages terri· 



2:78 A. STRUYCKEN 

toriaux obtenus. Celie Iigue n'unissait pas l'humanit6 enti6re en une vaste commu
naut6, mais maintenait Ie monde - pour combien de temps encore? - divistl 
en deux grands camps ennemis, de meme que pendant la guerre. Des trois bases 
indispensables d'une vraie Soci6t6 des Nations: universalit6, 6galit6, supr6matie 
du droit, aucune n'6taitpr6sente. Les anciens ennemis en 6taient exclus, jusqu'l 
ce que les vainqueurs les jugeassent dignes d'etre admis; meme les neutres n'avaient 
pas Ie droit d'en etre membres, II moins que et pour autant que les membres origi
naires veuillent bien les y inviter. L'6galit6 des 6tats 6tait seulement reconnue dans 
l'Assembl6e; mais dans Ie coll~ge principal: Ie Conseil, elle 6tait loul6e aux pieds. 
Les grandes puissances se r6servaient III une majorit6 permanente, et accordaient 
en outre, provisoirement, les places de la minorit6 II trois· anciens bellig6rants aIli68 
et II une puissance neutre d6sign6e par elles. Et Ie Droit? Pas de juridiction ni 
d'arbitrage obligatoires; la guerre non 6cart6e; Ie r6glement des diff6rends inter
nationaux confl6 II la direction d'un coll~ge politique, Ie Conseil. Pour 6viter une 
guerre injustifl6e, aucune action de contrainte organis6e en commun d'apr~ lea 
regles du droit, mais simplement la cons6cration du systeme de la pression 6co
nomique instaur6 pendant la guerre, et ressenti trop souvent par les neutres comme 
une grossiere iniquit6. 

Autant I'on avait hautement applaudi, autant I'on 6tait maintenant acerbe dans 
sa d6sapprobation. Le pr6sident Wilson perdit l'aur60le qu'on avait vu briller sur 
$on chef de prophete. Maintenant que l'id6ale Soci6t6 des Nations ne se r6alisait 
pas, on ne voulait rien voir de bon dans Ie succ6dan6 que les hommes d'6tat diri
geants des puissances associ6es et alli6es voulaient installer II sa place, Qui, on 
alia meme plus loin. Ce succ6dan6 n'6tait rien d'autre qu'une alliance politique entre 
un groupe d6termin6 d'6tats, r6unis par la guerre men6eo' en Commun. Eh bien: 
suivant ses traditions, la Hollande s'6tait toujours tenue II 1'6cart des complications 
de la grande politique; pendant la guerre, elle s'6tait, malgr6 tout ce qu'elle avait 
dB endurer, maintenue l cette tradition, et se n'6tait jamais laiss6e entralner ni 
contraindre II abandonner la plus stricte neutralit6. Et main tenant, elle se laisserait 
nbnmoins, sous la forme de qualit6 de membre d'une Soci6t6 des Nations pousser 
dans Ie sein d'une constellation purement politique, d'6tats d6termin6s; elie devait 
pour leur bon vouloir, lors de la premiere guerre qui suivrait, abandonner sa neu
tralit6, participer ouvertement II la guerre 6conomique, ouvrir son territoire aWl 
troupes et aux navires 6trangers? 

Ce n'6tait encore rien d'autre qu'un proje! qui se trouvait Ill. Les gouvemements 
neutres furent invit6s II" exprimer leur opinion II ce suje! dans une commission de 
la Conf6rence de la Paix II Paris. En mars 1919, eut lieu la r6union /I I'batel Crillon. 
Nouvelle d6sillusion. Ce n'est pas comme collabororateurs II la constitution de I. 
Soci6t6 des Nations que lurent r~us les d616gu6s des gouvemements neutres, mais 
simplement comme outsiders, dont les objections furent 6cout6es avec la plus grande 
affabilit6, mais auxquels on laissa en meme temps clairement entendre qu'i!s ne 
devaient pas compter qu'on y donnerait suite sur les points essentiels. C'est ainai 
qu'il ne r6sulta rien, ou presque rien, de tOUles leurs propositions d'am6lioration 
de la Ligue dans Ie sens de .I'6gali16 des 61518, de J'affaiblissemenl du ~re 
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politique, de i'extension de la conciliation et de la i~ridiction. L'esprit du Pacte pro
jet6 demeura ce qu'U 6tut. 

Cet esprit'se montra plus clairement encore au grand jour, lorsqu'en mai 1919, 
flit connu Ie trait6 de paix dont Ie Paete de la Soci6t6 des Nations 6tait Ie pr6am
bule. La dEsillusion devint de I'indignation. 

Ce n'est pas ici Ie lieu d'6mettre une appr6ciation sur Ie trait6 de Versailles. La 
question est de savoir si Ie public n6erlandais qui, lui, Ie lit, avait une connais
sance sufllsante des cboses, et s'U se donna la peine sufllsante de comprendre Ie 
point de vue adopt6 par les puissances victorieuses. Ce qui est certain, c'est que 
beaucoup de N6erlandais considbrent les conditions de paix impos6es • Allemagne 
comme beaucoup trop lourdes et trop humiliantes; qu'Us y virent une source d'in
qui6tude permanente et de nouveaux conllilS en Europe; et retirbrent en' cons6-
quence leur confiance dans la Soci6t6 des "}\lations, qui n'6tait visiblement "ien 
d'autre qu'une organisation politique en vue de maintenir l'Allemagne sous Ie joug 

, et de faire servir les forces commune de I'Europe • emp6cher toute modillcation 
aux conditions de pRix, particuli~rement en ce qui conceme les territoires. 

L'opinion devint plus mauvaise encore, 10rsqu'U apparut de plus en plus nettement 
que les Am6ricains abandonneraient I'enfant engendr6 par eux-memes. De l'autre 
c6t6 de I'Oc6an, un frein aurait encore pu agir contre la supr6matie collective du 
groupe des EtalS alliEs en Europe. Maintenant que I'on 6tait 6galement tromp6 dans 
cette allente, tout espoir en une meilleure communaut6 des 6talS, comme cons6-
qU6nce de la Ligue des Nations de Paris, paraissait vain. 
. Malgr6 celie opinion trbs d6favorable, Ie gouvernement n6erlandais a adh6r6 • 
la Soci6t6 des Nations, et a ,rencontr6 l ce propos peu ou point d'opposition. En lin 

, de compte, la saine raison a triomph6. 
On comprit tr~ rapidement que I'on ne se, trouvait pas devant un choix l faire 

entre celie Soci6t6 des Nations et une autre; mais devant I'alternative d'accepter ce 
qui 6tait offert ou de demeurer isol6, peut-etre en I'unique compagnie des puissances 
centrales provisoirement exclues. II 6tait en effet certain que la Soci6t6 des Nations 
serait instaur6e, telle qu'elle 6tait projet6e, avec ou sans la participation de tous 
les neutres. 

Or, une telle position d'isolement, pour autant que la Soci6t6 des Nations ddl 
etre comprise comme une association en vue de desseins politiques d6termin6s, 
Burait rentr6 compl~tement dans Ie cadre des traditions du peuple n6erlandais. 
Mais on s'aper~ut en temps voulu que la Soci6t6 des Nations, malgr6 ses nombreuses 
imperfections, 6tait n6anmoins encore quelque chose de toul autre que I'tme des 
nombreuses alliances ou coalitions, • 1'6gard desquelles les Pays-Bas s'6taient tou
jours maintenus neutres. II avait en effet en meme temps dans son Pacte la base d'une 
organisation de droit englobant Ie monde entier; I. se trouvait appel6e • vivre une 
representation de tous les 6tats, sur pied d'6galit6, prenant, • coeur les int6relS 
communs 1\ tous; I. 6tait mise en perspective I'institution d'une' Cour Permanente 
de Justice Intemationale, que les Conf6rences de la Haye n'avaient pu r6aliser; 
I. 6tait inscrit Ie principe de droit que la guerre 6tait i116gaie, si on n'avait pas 
essay6 d'abord s6rieusement de trouver une solution pacillque du diff6rend pen-
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dant par la voie de I'arbitrage ou de la m6diation politique; 11 6tait pr6par6e, contre 
une guerre i1I6gaie I'arme formidable de I'exclusion moraleet 6conomique de la 
fami1le des peuples, et 11 6tait pr6vue une lulte commune de tous les membres de 
la Soci6t6 contre 1'61at criminel; 11 6tait flx6 dans sa pleine 6tendue Ie p,rincipe 
de la publication de tous les trait6s et conventions internationales; 11 se trouvait 
r6g16e une proc6dure en vue d'aboutir 1 un accord concernant I'important probl~me 
de la r6duction des armements, etc .•.• 

La Soci6t6 des Nations 6tait donc plus, beaucoup plus que ce qu'avaient 6t6 les 
Conf6rences de la Haye. Non seulement une organisation permanente, avec une 
constitution d6termin6e, une proc6dure et des bureaux, rempla~ait les r6unions acci
dentelles; mais on avait d6jl imm6diatement, dans l'int6rl!t de la paix du monde, 
adopt6 des principes et 6tabli des r~gles qui - toutes perfectibles .it extensibles 
qu'elles pussent etre - ouvraient n6anmoins des perspectives auxquelles personne 
n'aurait os6 songer avant la guerre. Ces perspectives se r6aliseraient-elles? Per
sonne ne pouvait Ie dire; ce qui 6tait sOr, c'6tait que plus grand serait Ie nombre 
des peuples, et parmi eux en particulier les neutres, qui s'en tiendraient 1 I'kart, 
plus les chances de voir s' op6rer cette r6alisation seraient minimes. 

On se trouvait donc plac6 devant la question critique de savoir si I'on oserait, en 
faveur des nombreux bons germes qui se trouvaient enferm6s dans Ie Pacte de la 
Soci6t6 des Nations, prendre aussi du bon c6t6 ses imperfections, et accepter notam
ment Ie risque de se voir trainer plus ou moins 1 la remorque de la politique des 
puissances a1Ji6es. 

Le gouvernement comprit que cette question devait I!tre r6solue par I'afflrmative: 
qu'jJ ne convenait pas que Ie peuple n6erlandais, qui avait toujours 6t6 parmi les 
premiers 1 collaborer 1 toute r6glementation par Ie droit des relations intematio
nales, se tint aujourd'hui 1 I'kart de ce reel grand effort, qui pouvait etre Ie d6but 
d'un nouvel ordre de choses dans Ie monde, pour la raison qu'jJ r6sultait de I. 
formidable transformation politique qu'avait amen6e la guerre" dans lea rapports 
entre les 6tats europ6ens,. et qu'jJ en portait la marque. 

C'est pourquoi Ie gouvemement estima d6jl, en avril 1919, qu'on ne devait 
pourtant pas toujours se bomer 11 consid6rer les critiques du Pacte projet6; mais 
qu'on devait 6galement lIxer I'attention sur Ie bien qui pourrait en sortir. Et, en 
septembre, Sa Majest6 la Reine annon~ ouvertement, dans Ie Discour9 du Tr6ne, 
Son intention d'adh6rer 11 Ia Ligue. La population en prit note, sans beaucoup s'y 
int6resser. L'opinion publiqae 6tait devenue apathique, indiff6rente; on se r6signa 
a l'adh6sion avec un haussement d'6paules; pour une part, on continua 11 bouder, 
et on boude encore. 
, Imm6diatement apr6s la mise en vigueur du trait6 de Versailles, Ie gouveme

ment d6posa un projet sur Ie bureau des Chambres, tendant 11 I'autoriser 11 adh6rer 
lla Soci6t6 des Nations. L'exp0s6 des motifs n'exprimait certes aucan grand enthou
siasme, mais jJ savait d'autre part s'61ever au dessus du doute et de la lassitude dont 
t6moignait en g6n6ral la presse quotidienne. On ne niait pas que la Soci6t6 des 
Nations n'eOt un autre aspect que celui qu'on avait esp6re et attendo. Le caract~e 
double de la Ligue fut sinrerement exp0s6: d'un c6t6, une alliance de puissances 
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victorieuses, destin6e II favoriser la r6a1isation de buts politiques d6terminEs; 
d'autre part, une orianlsation politique g6n6ra1e des peuples pour assurer une 
paisible existence commune internationale, fond6e sur Ie Droit. On sp6cilla les 
d6fauts qui r6sultaient de ee double caract~re: l'exclusion provisoire des 6tats 
vaincus; la premi~re composition de I'organe clirigeant de la Ligae, Ie Conseil; S8 

mise au service du souci d'ex6cuter les obligations et de maintenir les nouveau 
rapports de forces, stipul6s dans les trait6s de paix; Ie rejet II I'arri~re plan de 
principes importants et de fonctions propres II une vraie Soci6t6 des Nations, etc ...• 

Toutefois, Ie gouvemement consid6rait que tout eela avait encore son bon cat6. 
Si Ia Ligae n'6tait pas" n6e de par Ia transformation politique du monde, et en 
m!me temps qu'elle, sou id6e serait peut-l!tre demeur6e longtemps encore dans 
Ie domaine des consid6rations acad6miques; Ja fa~on particuli~re dont elle 6tait 
cr66e lui donnait indiscutablement une r6a1it6, n6e de Ia communaut6 d'int6r!ts d'un 
tr~ grand nombre d'6tats du monde entier. En outre, Ie fait que les desseins poli
tiques concrets, en vue desquels la Ligue fut 6galement institu6e, 6taient poursuivis 
en cOmmun par un aassi grand nombre d'6tats situ6s dans les diverses parties du 
monde, peat - surtout quand beaucoup de pays non atteints par la gaerre se 
placent aux cat6s des dits 6tats - contribuer II ee que ces desseins soint compris 
et ex6cut6s autant que possible dans I'esprit d'une politique internationale conforme 
lila justiee. 

Le gouvernement ne doutait du reste 6galement pas que l'adh6sion des Pays-Bas 
II 1a Soci6t6 des Nations lilt un devoir; l'int6r!t particulier y invitait d6ja, car se 
tenir volontairement II 1'6cart de celts tentative de r6alisation de l'id6e de Soci6t6 
.des Nations aurait pu avoir pour la situation internationale du peuple n6erlandais 
des cons6quences que 1'0n aurait peut-l!tre plus tard s6rieusement regrett6es. Mai. 
ee motif, pensa Ie gouvernement n6erlandais, ne peut pas !tre Ie seul, iI ne peut 
pas !tre Ie premier. 11 convient de songer d'abord aux buts g6n6raux humanitaires 
de la Ligue: l'adh6sion des Pays-Bas doit avoir pour base, sinon une ferme con
viction, tout au moins une certaine conllanee que la Ligae sera en 6tat de faire une 
r6alit6 - Iilt-ce, au d6but, d'une mani~re imparfaite - des buts g6n6rau humani. 
taires d'une Soci6t6 des Nations, et renferme donc en eUe les germes n6cessaires 
pour - dans Is mesure oil disparalt progessivement I'effet funeste qu'a eu la gaerre 
sur la vie int6rieure et ellt6rieure des peuples - croitre au rang d'une v6ritable 
organisation des peuples dans la PRix et dans Ie Droit. 

Les cat6s de lumi~re et d'ombre de la constitution de la Soci6t6 des Nations 
continu~rent II !tre d6crits de ~n objective. D'une mani6re particuli~rement 
lourde pesait dans 18 balance l'abandon de Ia neutralit6 dans Ie vieux sens du mot, 
abandon qui, dans les futurs conlUts serait r6c1am6 comme une regie de tous les 
membres de la Ligae. Plus peut-l!tre que pour n'importe quel autre peuple, eela sig
nillait pour la HoUande un sacrillce d'uoe extraordinaire importance, I'abandon en 
effet de sa politique traditioneUe, qui I'avait prot6g6e dans Ie pass6 contre les hor. 
reurs de la gaerre ... Jusqu'll pr6sent, en cons6quence de sa situation g60graphique, 
l'int6r6t des Pays-Bas, ainsi que celui des bellig6rants, r6sidait dans Ie maintien 
d'une stricte neutralit6. En cons6quence, les catastrophes d'une gaerre furent sou. 
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vent ~pargn~es aux Pays-Bas. En adh~rant lla Soci~t6 des Nations, ils feront volon. 
tairement abandon de celte situation privil6gi6". L'obligation d'accorder, en cas 
d'action militaire commune contre une guerre injustifi6e, Ie Iibre passage aux troupes 
prenant part l celte action, exigeait 6galement des Pays-Bas, comme cons6quence 
de leur situation g6ographique, un tr6s lourd sacrifice; Ie gouvernement ne se Ie 
dissimulait pas: .. si dans cette partie de I'Europe une guerre devait l nouveau 
6clater, et que la Soci6t6 des Nations soit devenue et demeur6e une r6alit6, alors 
les Pays-Bas ne pourront plus comme jusqu'l present s'en tenir /I I'~cart." 

Les Pays-Bas feraient volontiers ce sacrifice en I'honneur d'une meilleure organi· 
sation du monde. lis ont cependant Ie droit de demander que I'abandon de 1& neutralit6 
ne soit exig6 que contre des garanties r6elles, que cet abandon ait lieu en faveur 
du Droit et de la Justice. Et, pr6cis6ment l ce point de vue, la Soci6t6 des Nations 
6tait si remarquablement imparfaite; elle offrait si peu de s6curit~ que ses membres 
n'auraient r6ellement /I agir qu'en vertu de sentences impartiales bas6es sur Ie 
Droit et sur une politique internationale conforme /I la Justice I 

L'arbitrage obligatoire pour les diff6rends relatifs au droit n'~tait pas instaur6. 
On cherchait en vain dans Ie Pacte une proudure convenable en vue du d6veloppe
ment ult6rieur du droit international. Les organes politiques charg6s de I. direction 
de la Ligue pouvaient 6tre appel6s /I r6gler les diff~rends, ou pouvaient exercer 
sur leur solution une infiuence pr6pond6rante, sans qu'aucun principe de politique 
internationale con forme lila Justice ellt trouv6 son expression dans Ie Pacte, ou sans 
qu'une voie sllre fllt indiqu6e pour parvenir /I I. fixer. A cela s'ajoute encore Ie 
fait que les petits 6tats ont II peine de I'infiuence sur la composition et I'oeuvre du 
plus important organe de la Soci6t6 des Nations: Ie Conseil. 

Un contrepoids aux s6rieux dangers qui pourraient, en particulier pour les petits 
6tats, r6sulter de cette r6glementation, se trouve sans aucun doute dans I'exigence, 
formul6e dans I'article 5 du Pacte, de l'unanimit6 pour la prise de; d6cision; quoi. 
qu' on ne puisse cependant perdre de vue que dans la meme mesure oil cette clause 
fournit des garanties contre la pr6dominance des forces d'un seul groupe d'6tats, 
elle menace en meme temps de paralyser I'action de I. Soci6t6 des Nations. C'est 
dans Ie meme esprit qu'iI faut 6galement appr6cier I'article 4, pour autant qu'iI 
stipule que lors de Is discussion d'une question dans laquelle un IItat membre de la 
Ligue, mais non repr6sent6 dans Ie Conseil, se trouve sp6cialement int6ress6. un 
d616gu6 de celte puissllnce sera adjoint au Conseil. Le droit de veto accord6 de cette 
mani~re II chaque membre de la Soci6t6 des Nations contre des d6cisions qui, 
d'apr~ I'avis de 1'6tat int6ress6, sont contrsires /I sa conviction, est en r6alit~, pour 
les petits 6tats, d'un grand int6ret, quoique cependant on ne puisse perdre de vue que 
dans les cas plus importanlS, notamment d~ qu'iI B'agit d'un diff6rend entre deux 
membres, soumis au Conseil aux termes de I'article 15, les deux pays int6ress6s ne 
prennent pas part au vote, et leur droit de veto devient done ilIusoire. 

L'institution de la Soci6t6 des Nations, en ce qui concerne I'attitude envers I. 
guerre, signifie-t-elle un changement de cours, compar6e avec les Conf6rences des 
I. Haye? 

L'intention. r6pond Ie gouvernement, est assur6ment tout autre. Les Conf6rences 
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de la Haye envisageaient de limiter et d'adoucir autant que possible les effets de 
la guerre; de III la tendance II augmenter et II renforcer les droits des neutres vi&
ii-vis des bellig6rants, II subordonner les int6n!ts des bellig6rants II ceux des neutres, 
a limiter notamment, pour ceux-ci, autant que possible, les effets. de la guerre mari
time. A Ia hllert6 meme de faire Ia guerre, les Conf6rences de la Haye n'avaient 
pas touch6. 

II en 6tait tout autrement du Paete de II Soci6t6 des Nations. D'apr~ les consi
d6rants, la Ligue avait pour objet de combattre la guerre meme, de garantir autant 
que possible la pail!: durable. D~ III I'obligation imp0s6e II tons les membres· de 
chercher Ia solution des diff6rends survenns entre eux, et pouvant conduire II une 
rupture, en tout premier lieu dans I'arbitrage internationale ou dans I'intervention 
m6diatrice du Conseil ou I' Assembl6e; obligation garantie par la lourde sanction 
consistant en ce que I'on aurait Ia Ligue tout enti~re contre soi si I'on entreprenait 
une guerre sans avoir d'abord suivi I'une de ces voies conduisant II une solution 
pacillque. II pouvait bien etre vrai que, par cette r6glementation, la guerre n'6tait 
pas pr6venue dans Ie sens complet du mot, mais la temporisation obligatoire, la 
discussion du diff6rend devant une haute assembl6e sons les yeux du monde entier, 
seraient de puissants facteurs pour diminuer Ie danger de guerre. 

La clause de I'article 10 du Pacte, disant que les membres de la Soci6t6 des 
Nations sont tenns de respecter mutuellement l'inviolabilit6 de leur territoire et leur 
ind6pendance politique existante, et les maintenir contre toute Ittaque ext6rieure, 
ne doit-elle pas aussi puissamment contribuer II r6duire ce danger? Le gouvern&
ment ne prit aucun parti dans les questions importantes auxquelles a donn6 lieu, 

. et donne lieu encore, cet article tant discut6. 11 inclinait II ne voir, dans cet ar
ticle 10, aueane obligation sp6ciale l.intervention effective, II cat6 de celie que 
I'article 16 stipule contre la guerre i1I6gale. Mais n6anmoins. iI voyait dans Ie 
principe de I'article 10 une solide base juridique pour Ie maintien de la pail!:. 11 
n'admettait pas qu'en meme temps, Ie maintien invariable du statu quo territorial 
fOt par II sanctionn6, meme si ce maintien devait apparaltre comme en opposition 
avec les principes du droit et de la morale; car I'article 19 du Pacte ouvrait en 
termes clairs la perspective de la modillcation de trait6s qui pourraient mettre en 
danger la pail!: du monde. 

L'adh6sion II la Soci6t6 des Nations - telle 6tait la conclusion - ne constitue 
assur6ment pas un avantage sans m6lange. Tout d6pendra de savoir si II promesse 
de Ia Ligue de briser et d'6touffer dans I'oeul toute guerre entreprise contrairemnt 
aux prescriptions du Paete, serait effectivement r6alis6e; ce qui d6pendra de son 
cllt6 de savoir si, derri~re les stipulations du Pacte, une force r6elle, basile sur Ie 
Droit, se d6veloppera, force contre laquelle viendra se briser quiquonque voudrait, 
par soil de domination ou par arrogance, violer les dites stipulations. 11 est cepen
dant inutile - Ie gouvernement Ie r6p6tait une fois de plus - d'insister d'une 
fa~n excessive sur co qu'abandonnent les Pay&-Bas, sur les charges et les risques 
qu'its assument, sur les imperfections que pr6sente l'organisation de Ia Soci6t6 des 
Nations. En agissant de la sorte, on courrait Ie danger de faire Ie jeu de ceux qui, 
sons leurs critiques /I I'tlgard du Pacte propostl, dissimulent leur v6ritable d6sir, non 
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pas de faire naltre un organisme meilleur, mais au contraire de perp~tuer la Iibert~ 
sans limites des ~tats de faire la guerre et Ie funeste syst~me militaire. La Soci~t6 
des Nations projet~e, malgr6 ses imperfections, ses c6t6s d'ombre et ses singularit~s, 
porte en elle les germes d'un d6veloppement qui peut proDter 1 l'humanit6, et ¥ 
serait par cons~quent en opposition avec les meilleures traditions des Pays-Bas de 
demeurer 1 1'6cart de celte importante tentative d'organisation de la vie commune 
intemationale. La place des Pays-Bas est au sein de la Ligue, aDn d'y contribuer 
- Ddl:le 1 leur vocation dans Ie domaine de la formation du droit international -
1 am6liorer progressivement son organisation et 1 I'amener 1 un degr6 plus complet 
de perfection. 

Les conceptions qui ont conduit 1 fonder, sur les ruines de la guerre, une Soci6t6 
des Nations, se trouvent 6galement dans la conscience du droit que poss~de Ie 
peuple n6erlandais. Meme si tous les indices ne sont pas de telle sorte qu'i1s justi
fient la conDance en I'avenir, - lorsque I'humanit~, ayant devant les yeux un 
mena~ant d61abrement politique et 6conomique, d6sire faire un esssi s6rieux de 
ce nouvel ordre des choses, les Pays-Bas ne peuvent pas rester en arri~re. 

Le Parlement a enti~rement r6pondu 1 ce pressant appel du gouvernement. 
Apr~ un 6change de vues de quatre jours, la Seconde Chambre a adopt6 pour 
sinsi dire 1 l'unanimit6, Ie 19 f6vrier 1920, Ie projet de loi d6p0s6; Ie 5 mars de la 
meme ann6e, la Premi~re Chambre suivsit son exemple; et Ie 9 mars, pr6cis6ment 
Ie demier jour du laps de temps stipul6, Ie gouvemement adh6ra 1 la Soci6t6 des 
Nations. 

Les d6bats parlementaires ne mirent pas au jour de nouveaux points de vue. 
Ce fut surtout I'esprit de critique m6ticuleuse qui se manifesta. Les objections 
qui pes~rent Ie plus furent celles relatives au manque d'universalit6 de la Ligue, 
de I'absence de I'obligation de r6s0udre paciDquement tous les conDits intemationaux, 
et en outre la r6glementation trop faible en ce qui conceme la r6duction'des arme
ments. Au surplus, I'obligation, que Ie Pacte imposait 1 tous les membres, IU cas 
d'une action commune contre une guerre i116gale, d'autoriser Ie passage de 
troupes 6trang~res bellig6rantes 1 travers leur territoire,' celte obligation ~uscita 
de gros soucis; en consid6ration de cela, on demanda de fa~n pressante une r6-
daction telle de I'article 16 du Pacte, que par scin application pratique, on re
spectat Ie droit de 1'6tat dont Ie territoire devait etre travers6 d'avoir 6galement 
son mot 1 dire. 

Les objections formul6es parurent au d6but d'un si grand poids que I'on voulsit 
les Iier 1 l'adh6sion, sous forme de r6serves. On se laissa persuader • temps que 
I'on eOt de ce fait mis en p6riJ Ie fait meme de l'adh6sion. C'est pourquoi ces ob
jections furent Dnalement rassembl6ea dans une motion qui fut adopt6e par lea 
deux Chambrea. En voici Ie texte: 

.. La Chambre, 
estimant que la Soci6t6 des Nations devra aussi rapidement que possible 80rtir 
de sa forme incompl~te actuelle pour se d6velopper dans Ie sens d'une vie en com
mun bas6e sur Ie Droit, et que de ce 'ait devront se placer au premier plan: 
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a) obligation de r~udre paci6quement tous ,Ies conBits internationaax, et, en 
rapport avec eela, instauration d'une Cour Perminente de Justice Internationale; 

b) reduction des armements suivant une r6glementation intemationale; 
. c) admission au sein de la Ligae de tous les 6tats civilis6s qui en expriment Ie 

d6sir; 
ConBante que, dans I'application des stipulations du Pacte; notamment de celles 

qui 'ont trait au passage des troupes envisag6 dans I'article 16, Ie droit des Pays
Bas d'avoir son mot. dire sera respect6, pour autant que ce pays soit touch6 par 
cette application. 

Invite Ie gouvemement II se placer II ce point de vue en donnant son adh6sion 
lla'Ligae." 

Le Parlement donna son approbation sans enthousiasme et ,sans qu'un int6ret 
psrticulier Be manifestat de la part de la popUlation. En v6rit6, Ie Parlement n6er· 
landais est, sans doute si fose dire, Ie moins susceptible d'emballement, qui soit du 
monde entier; n ne laisse que rarement parler son iDle; il ne s'abandonne que rare
ment II I'enthousiasme pour quoi que ee soit; il semblerait que ses membres consi· 
d6rassent eela comme d6choir de la dignit6 de leur prudente circonspection et de 
leur' grave sagesse. C'est ainsi que, d6jll rien que pour ces motifs, la Soci6t6 des 
Nations ne pouvait gu~re compter sur Ie moindre applaudissement enthousiaste; et 
d'autant moins, done, qu'en r6alit6 la nouvelle association des peuples restait II 
beaucoup d'6gards si loin en arri~re de ee que I'on avait esp6r6, et que l'adh6sion II 
cett6 association pouvait amener avec elle de s6rieax dangers pour I'avenir politique 
des Pays-Bas. 

• • 
• 

La Soci6t6 des Nations 6tait institu6e, les 'Pays- Bas en 6taient devenues membre, 
portaient d6s0rmais leur part de responsabilit6 dans Ie d6veloppement ult6rieul' de 
Ie Ligue .. 

La nouvelle orientation qui fut de ee fait exig6e n'6tait gaiSre facile. Une seule 
directive 6tait nettement indiqu6e: tout ce qui, dans la Soci6t6 des Nations et dans les 
rapports entre les 6tats, pouvait 61argir et renforcer la supr6matie du Droit, devait 
pouvoir compter sur I'appui 6nergique et spontan6 des Pays-Bas. 

D6jll au cours de la p6riode 011 l'adh6sion 6tait encore pendante devant Ie Parle
ment, Ie gouvemement parat s'en rendre compte: il prit I'initiative de la convocation, 
au Palais de la Paix de la Haye, de repr6sentants des 6tats dits neutres, Ie Dane
mark, la Norv~ge, la Su~de, la Suisse et les Pays-Bas, en vue de pr6parer un projet 
commun pour la Cour Pennanente de Justice Internationale, dont la cr6ation 6tait 
mise en perspective par Ie Pacte de la Soci6t6 des Nations. Rapidement apr~ 
suivit, pendant 1'6t6 de 1920, la reunion de la Commission des juristes nomm6e 
par Ie Conseil de la Soci6t6 des Nations, et qui, sur' la base du projet r6dig6 par 
les juristes neutres, prepara un projet de statut de la Cour qui r6pondit aux hautes 
esp6rances de ceax qui avaient con6ance en un rapide triomphe du Droit sur la 
Force et sur l'Int6ret dans la vie en commun des peuples. La dif6cult6 concernant 
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la composition de la Cour, et qui avait fait obstacle 1 sa fondation lors des ConM. 
rences de la Haye, fut rc!solue de la~on inge!nieuse, grace ll'existence de la So~ie!t6 
des Nations. Si I' on n' 6tait pas parvenu, en 1907, 1 concilier les deux ide!es con· 
currentes voire meme oppose!es, de la repr~entation sur un pied d' e!galite! de tous 
les e!tats, et de la position privile!gie!e des grandes puissances, I'exigence, formule!e 
par la Commission, de voir les membres de la Cour nomme!s aussi bien par l'As· 
semble!e Ge!nc!rale que par Ie Conseil de la Ligue, sembla en re!alite! avoir r~olu 
Ie probleme, et avoir une lois pour toutes assure! une composition de la Cour pou
vant donner satisfaction 1 toutes les aspirations justifi6es. Mais plus d'importance 
encore avait la proposition d'attribuer 1 la Cour Internationale Supreme de Justice 
une compe!tence g6ne!rale obligatoire. La deuxieme Confe!rence de la Haye n'avait 
pas encore 6t6 plus loin que la reconnaissance du principe de I'arbitrage obligatoire 
et son application 1 des diff6rends bien de!termin~; et maintenant la compe!tence 
iIIimit6e d'une Cour permanente internationale de justice sur tous les diff6rends 
de droit internationaux 6tait vot6e et d6lendue avec des motifs vigoureux par une 
Commission internationale au sein de laquelle toutes les grandes puissances 6taient 
Russi repr6sent6es; de sorte qu'en fait, la soumission complete des e!tats 1 une 
haute autorit6 judiciaire semblait devoir devenir une r6alitc!, et qu'i1 paraissait ainsi 
s'ouvrir, pour Ie d6veloppement et la suprc!matie du droit dans la vie commune des 
peuples, un avenir si plein d'esp6rances que personne jusqu'alors n'aurait jamais 
os6 y compter. 

Le travail des deux Commissions r6unies au Palais de la Paix lut suivi par Ie 
peuple n6erlandais avec beaucoup d'int6ret et de joie; iI semblait mettre dans leur 
tort les broyeurs de noir et les 6pilogueurs, qui ne cessaient de porter des appr6-
ciations sur tout ce qui avait rapport. la Soci6t6 des Nations, et de s'exprimer 
1 cet 6gard, avec scepticisme et d6dain. 

11 y avait en tout cela encore un motif particulier de satisfaction pour Ie peuple 
nc!erlandais. On n'avait jamais 6t6 jaloux du choix de la belle Geneve comme siege 
de la Socic!t6 des Nations; on accordait de tout coeur au sympathique peuple suisse 
cette marque de reconnaissance de ses bons services dans Ie d6vefoppement de 
I'esprit de paix et de droit parmi les peuples. Mais, on Ie savait, iI y avail' dans 
Ie choix de Geneve encore un autre 616ment cach6: un certain d6dain de I'oeuvre 
de paix accomplie dans Ie pass6, pour ce qu'on 6tait convenu d'appeler .. I'oeuvre 
de la Haye". Ce d6dain 6tait p6nible pour toute une g6n6ration de robustes et 
capables artisans au service de la paix et du droit, 1 qui I'on semblait faire grief 
de ce que - bien qu'i1 ellssent donm~ Ie meilleur de ce qu'ils pouvaient donner 
- la guerre ellt quand meme tlelate!, mettant ainsi une fl6trissure sur leur oeuvre; 
et les Pays-Bas, qui avaient collabor6 A cette oeuvre avec tant de zele, et qui avaient 
6t6 si fiers de voir ce labeur s'accomplir sur leur territoire, se sentaient particuliere
ment atteints de ce qu'on semblait reprocher 11 I'esprit et au caractere de la besogne 
accomplie lla Haye d'etre la cause de tous les maux que I'humanit6, depuis 1'6t6 de 
1914, s'6tait faits A elle-meme. 

Aussi, quelle joie lorsque la Conl6rence des Juristes, ouverte par un discours 
".nthnm:.ia~te et vivement ann1audi de l'on d~ vAtfl!r.n.Q IIA 1. TnH". nnl1r Ie Droit. 
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M. lOOn Bourgeois, proposa d'6tablir dans la R6siclence n6erlandaise Ie si~ge de 
la Cour internationale de Justice; et ainsi, en ce que concerne la justice inter
nationale, de renouer avec Ie passe et de purifier celui-ci du blime suivant lequel 
iI (l'eilt pas mieux m6rit6 que de voir son oeuvre abandonn6e aussi rapidement que 
possible II. I'oubli. Ugislation, politique et administration pouvaient alors continuer 
II. s'exercer II. Gen~ve; la justice internationale garderait son si~ge dans Ie beau 
Palais 6rig6 en son honneur. Et peut-etre Montesquieu aurait-i1 applaudi II. cette s6-
paration des pouvoirs, dans Ie domaine international. 

Une nouvelle d6sillusion suivit cette joie. II apparut rapidement que les grandes 
puissances, malgr6 les propositions de Ia Commission, ne voulaient rien savoir 
d'une comp6tence obligatoire quelconque de la Cour, de sorte que, meme si 
quelques' petits 6tats s'y soumettaient, I'ime meme de la nouvelle institution lui 
serait ravie, et que cette Cour ne deviendraii' pas beaucoup plus qu'une coilteuse 
doubIure de Ia Cour Internationale d' Arbitrage. II ressortait to nouveau de Iii., se 
pIaiguit-on, combien peu I'esprit d'une vraie Ligue des peupIes dans Ie droit avait 
p6n6tr6 Ies gouvernements des gr~des puissances, et combien laible 6tait Ia Soci6t6 
des Nations qui avait 6t6 institu6e par eux 11 Paris pour des motifs essentiellement 
politiques. 

En v6rit6, hi guerre 6tait bien finie au sens Iitt6ral du mot, mais combien pea 
on pouvait encore d6couvrir Ies indices d'une v6ritable paix, et combien la Soci6t6 
des Nations paraissait impuissante to faire meme Ie moindre pas pour remplir sa 
premi~re tiche, Ie maintien de la pRix. La guerre s6vissait encore en quantit6 
d'~ndroits, et iii la Ligue, ni ses membres ne semblaient se souvenir des moyena 
que Ie Pacte de la Soci6ttl des Nations leur offrait pour y niettre fin. 
. La d6sillusion gagua tant de terrain que Ie gouvernement lui-meme se sentit 
appeltl 11 s'en laire I'interpr~te, et que S. M. la Reine, dans Ie Discours du Trllne en 
septembre 1920 exprima sa pr6occupation dans les termes suivants: 

.. La situation de l'Europe demeure incertaine. En outre, les perspectives qui 
avaient 6t6 ouvertes par la ~oci6ttl des Nations 11 I'tlgard des rapports futurs entre 
Ies 6tats, n'ont pas encore commenc6 11 se r6aliser." 

Cette sombre constatation trouva essentiellement de 1'6cho au sein du Parle
ment; on exprima I'espoir que Ie gouvernement ferait lOut au moins du sien pour 
sauver encore ce qui pouvait etre sauv6 de l'id6al qui avait constitu6 la base de la 
fondation de la Soci6t6 des Nations. 

Dans I'entretemps, la premi~re Assembl6e de la Ligue lut convoqu6e pour Ie 
15 novembre 11 Gen~ve. Quelque int6ret se manifesta pour 1a composition de la 
d61t1gation, en particulier dkllS les milieux parlementaires. En tant que revendication 
de la d6mocratie, quelques uns r6clam~rent pour Ie Parlement Ie droit de pouvoir 
exercer une inftuence sur Ie choix des d616gu6s, ou que touf au moins I'un de ceux-ci 
soit d6sigutl par Ie Parlement: On semblait par Iii. oublier que les trois d616gu6s 
n'avaient ensemble droit qu'. une voil!:, ce qui leur donnait n6cessairement I'estam
pille de d616gu6s gouvernementaux. 

Le gouvernement conserva du reste pour lui Ie droit de Iibre choix, et se laissa 
II. ce sujet guider par la consid6ration qu'il 6tait d6sirable de voir trois tlI6ments re-
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pr6sent6s au sein de la d616gation: Ie minist~re des Affaires Etrang~res, la diplo
matie, et les milieux parlementaires. Le ministre des Affaires Etrang~res dtlmontra 
effectivement qu'il consid6rait la participation des Pays-Bas II la Soci6t6 deS Nations 
comme une part importante de sa gestion de nos affaires ext6rieures: if fut lui-meme 
notre premier d616gu6. 

Des instructions pr6cises pour la d61t1gation ne furent pas tltablies. On s'en 
plaignit dans les cercles parlementaires; on se plaignit aussi de ce que Ie Ministre 
n'avait pas proctld6 II ce sujet II un tlchange de vues avec les repr6sentants de la 
nation. Mais cela tltait-il ntlcessaire et possible? Concernant les id6es directives 
gtlntlrales, if y avait d~ Ie dtlbut accord complet entre Ie gouvemement et Ie parle
ment. . Entrer dans plus de dtltaifs 6tait impossible; toute instruction de nature un 
peu stricte aurait constitu6 un obstacle II la possibilit6 d'un travail commun dans 
une sph~re comme l'Assembl6e de la Socitlt6 des Nations, oil c'est seulement avec 
grande condescendance et tact que I'on pouvait aboutir II des d6cisions concr~tes 
accept6es par tous. En outre, Ie fait que Ie Ministre des Affaires Etrangeres lui
marne prenait Ie role de chef de la dtll6gation garantissait que la ligne de conduite 
II suivre serait toujours dtltermintle d'accord avec les vues du gouvernement. 

L'attitude de la dtll6gation ntlerlandaise II Geneve porte d'ailleurs la marque du 
caractere et de la politique traditionelle du peuple ntlerlandais. 

Beaucoup de r6serve et de sobritlttl, voill ce qui caracttlrise sa conduite en 
toutes choses. Sa tactique exempte d'effets oratoires, vise toujours II ce qui pratique
ment est r6alisable marne Iii ou if s'agit de conceptions qui comportent sa pleine 
approbation, telles que l'universalit6 de la Soci6t6 des Nations et la limitation des 
armements. 

L'assembltle de la Soci6t6 des Nations ne devait pas etre assimil6e II un con
gr~ paciflste ou humanitaire. 11 ne pouvait donc atre que pr6judiciable - pr6ju
diciable II l'autorit6 marne de l'Assembl6e, que de soumettre et de soutenir des 
propositions si belles qu'elles fussent, mais, dont if 6tait ais6 de juger I'adoption 
et l'ex6cution impossibles vu les rapports existants et les opinions rtlgnantes. En 
abandonnant Ie terrain des r6alit6s on faisait en vtlrit6 beaucoup de tort /I la Soci6t6 
des Nations elle-mame. In6vitablement cette demi~re subirait Ie contre-ooup des 
espoirs d~us. On arriverait marne ainsi II mtlsestimer les r6sultats effectivement 
atteints par elle. 

Certes I'illusion est belle de croire que I'on dirigera les affaires du monde grAce 
II des motions con9ues en termes tr~ 6lev6s ou des rtlsolutions impraticables. Mais 
cette. illusion ne satisfera pas celui qui con9Qit la Soci6t6 des Nations comme un 
facteur r6el de I' 6volution historique de la vie intemationale des peuples. 

D'autre part ici se manifesta avec force I'opposition entre les questions politiques 
et les questions ressortissant II 1'6volution du droit. Sans doute Ie fait de la partici
pation des Pays-Bas /I la Soci6t6 des Nations pouvait engager Ie pays dans la 
voie d'une politique plus active, plus accentu6e que celie. II laquelle, fld~le /I la 

. tradition des demiers temps, elle s'lltait attach6e jusqu'iCi. 11 ne fallait cependant 
pas oublier que la Hollande eOt II se tenir dans les bomes de la place honorable 
qui lui revenait au sein du conseil des peuples par sa force politique meme. La 
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Soci6t6 des Nations ne devait pIS devenir pour ce pays la voie qui .I'entrainerait 
clanS Ie tourbillon des complications politiques, qui menace la paix du monde. 

11 peut atre beau sans doute de pouvoir, en impartial arbitre, dire son mot clanS 
lea conflits divisant les autres peuples. La, responsablit6 cependanf suit la parole 
cOmme son ombre. Une fois entrain6 on se voit en g6n6ral la retraite Coup6e. 

Par contre, Il oil iI s'agissait de r6g1ementations juridiques ~t d'lISSOciation des 
rapports internationaux, la d616gation n6erlandaise s'est estim6e justili6e,oui, 
oblig6e marne, conform6ment l la tradition, de se mettre plus en avant. Le pro
blmne si important et si complexe de la composition et de la comp6tence de la Cour 
Permanente de Justice Internationale m6ritait' qu'elIe s'en occupAt d'une fa90n 
toute sp6ciale. D'une part la tradition, les Conf6rences de Paix de la Haye, Ia 
pr6sence ici de Is Cour Permanente d'arbitrage; d'autre part les travaox pr6para· 
toires faits l I. Haye concernant la composition et la comp6tence de la Cour de 
Justice, ainsi que 'Ie projet d'installer cette Cour de Justice l la Haye marne, con· 
stituaient pour les Pays-Bas autant de titres I'engageant l faire peser clanS la ba· 
lance tout Ie poids de sea convictions a1in d'aboutir ll'institution de cette Cour, et 
que des d6cisions fussent prises r6g1ant aussi favorablement que possible les 
questions de sa composition et de sa comp6tence. M.ais ici encore la mod6ration "Ilt 
une grande circonspection s'imposaient. La cr6ation de la Cour 6tait la chose 
essentielle; cette creation ne devait pIS atre subordonn6e II des exigences concer· 
nant sa comp6tence, qui, si justill6es fussent·elles, D 'auraient point rencontr6 
I'l!pprobation g6n6rale. 

II fut fort diflicile de d6terminer I'attitude exacte II adopter au sujet de questions 
,oil Is Soci6t6 des Nations, en tant que pouvoir organis6 commun, se trouverait 
plac6e devant un acte constituant une injustice au point de vue international. 

D'nne part, si on voulait que la Soci6t6 des Nations donnAt toute la mesure. de 
sa force, iI semblait indispensable de pr6parer et de d6velopper de forts moyens 
permettant une action collective 6conomique et militaire. D'autre part, eependant, 
ces moyens augmentaient Ie danger de voir la Soci6t6 des Nations et par eela 
meme ses membres Iinir par servir des int6rets et des aspirations politiques parti· 
c:u1iers. 

Si 1'00. pouvait soumettre l un organe oRrant toutes les garanties d'une scrupu· 
leuse impartialit6, d'un organe plac6, au-dessus de tous courants politiques, la 
question de savoir si des mesures de coercition communes doivent etre prises et 
contre qui, it est de toute 6vidence, qu'en bon membre de la Soci6t6 des Nations, 
on n'h6siterait point .. se soume!tre /I son jugement et· /I contribuer pour sa part II 
6viter une guerre injuste. Cependant nulle part dans Ie Statut pareil 'organe n'est 
d6sign6 pour cette tAche. Chose plus grave meme, iI paralt impossible pour. I'in· 
stant d'instituer un organisme oRrant les garanties indispensables d'impartialit6. 
Etant donn6 eette situation, it ne resle plus qu'. laisser aux membres de la Soci616 
des Nations individuellement la dEcision de la question: telle guerre constitue-t-elle 
une rupture de Pacte, et si oui, faut·i1 r6agir Ill-contre par une action commune lleono
mique et militaire des membres de Ia Soci6t6 des Nations? 

11 est vrai qu'a1ors la force, surtout la force pr6ventive de I'article 16. du Statu~ 
La SOOUlidooN ....... I II 
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se trouve sensiblement diminuee par Ie fait que Ie danger est grand de ne pas 
voir se realisel' la puissante unite de front de tous les membres de la Societe des 
Nations contre I'etat coupable. Cependant mieux vaut pas d'action collective qu'une 
action qui ne serait pas basee exclusivement sur Ie Droit. 

C'est cette conception qui a dicte aux Pays-Bas leur attitude aussi souvent qu'. 
Gen~ve I'action politique de la Societe des Nations fOt discutee. La puissance de 
la Societe des Nations ne doit pas se developper plus rapidement que son organi
sation ainsi que son esprit juridiques. Les Pays-Bas n'ont soutenu I'activite politique 
de la Societe ·des Nations que pour autant qu'elle ollrlt des garanties efficaces 
bas6es sur Ie Droit. 

Cette attitude qui se manifesta surtout au sujet de I'interpretation et de I'appli
cation de I'article 16 du Statut de la Ligue, relatil au blocus 6conomique et l une 
action militaire commune, et dont iI convient de relever I'importance l I'egard de 
toutc action politique du Conseil ou de l'Assemblee, a viv,ement d6sappoint6 certains 
bons amis de la Societe des Nations en Hollande. lis y ont vu une tentative 
d'affaiblissement, oui mame de sabotage, de I'autorite de la Ligue et pr6cisement 
dans I'un de ses elements essentiels: la lutte collective contre I'injustice entre les 
peuples. 

Ces plaintes n'ont pas eu de suite. D'ailleurs, au sujet d'un point capital, notam
ment Ie passage des troupes de la Societe des Nations sur Ie territoire neerlandais, 
les Etats-G6neraux, d'apr~ la motion citee pr6c6demment, s'etaient nettement 
prononc6s. Les Pays-Bas devaient se r6server en cette mati~re Ie droit d'avoir leur 
mot l dire. Aussi bien l la deuxi~me Assembl6e de la Societ6 des Nations, la del6-
gation n6erlandaise s'est ellorcee de prevenir qu'individuellement les membres de la 
Soci6te des Nations soient oblig6es de soutenir la politique et une action coercitive de 
la Societe, tant qu'elles ne seraient pas entour6es de garanties juridiques inspirant 
une confiance absolue. Plac6s devant Ie choix entre la politique energique de la 
Societe des Nations - sans Ie contrClle du Droit - ou d'une politique faible mais se 
tenant dans les Iimites du Droit, les Pays-Bas, fid~les • leurs traditions, se 
rallieraient sans h6sitation aucune • cette demi~re, convaincus que cette vole seule 
conduira par un developpement lent, iI est vrai, mais sOr, • une communaut6 des 
peuples, l une communaute solidement etablie, reposant sur Ie Droit, seule ga
rantie de la Paix. Ce n'est que dans ces conditions que 1eS" petits etats pourraient 
justifier de la responsablit6 qu'ils ont prise en collaborant' aux travaux de Is Societe 
des Nations. 

• 
• 

La premi~re Assemblee de Is Societe des Nations fut presque exclusivement 
consacr6e l des travaux d'ordre constitutionnel et organique. Rien d'6tonnant par 
cons6quent que les r6sultats de cette premi~re Assembl6e 'ne contribu~ent directe
ment que fort peu au developpement de la paix mondiale. Aussi fut-i1 compr6hen
sible que, tant les sceptiques qui doutent de toute possibilit6 d'am6lioration durable 
dans les rapports intemationaux que les id6alistes • tous crins qui croient qu'.vee. 
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nn pen de bonne volont6 n'importe quelle conf6rence mondiale pe1,!t ,6tablir une 
paix' durable, aient bauss6 les 6paules en parlant des travaux de Gen~ve, Cepen
dant pour juger l sa jusle valeur cet 6v6nement si remarquable. et iii important, il 
convient de faire ressortir que c'6tait Il une Assembl6e compos6e de plus d'une 
ce~taine de d61Egu6es qui ne se connaissaient gu~re la veille, et qui venus de 
toutes les parties du monde, commenc~rent leurs d6lib6rations sans aucune pro
c6dure. Ce qui plus est, en un d6lai relativement court, celie Assembl6e a r6ussi 
l se constituer, l s'organiser en une Conf6rence capable apr~ mOr examen de 
r6pondre l des questions importantes d'organisation intemationale, ou du moinlJ 
d'en chercher la solution en s'engageant dans la bonne voie. Voill ce que bien 
pen ont compris: que la vraie sagesse pouvait bien consister l ne pas se meier 
de choses qui sont an dessus de vos forces ni de questions qui ne sont point mOres 
encore pour une solution. De meme la grande"masse en g6n6ral ne comprend que 
fort mal la valeur- d'un d6veloppement lent et graduel dans la bonne voie, alOl's 
que Ie but final apparalt clairement, mais qu'on s'en trouve cependant encore bied 
610ign6. 

C'est ainsi que dans les Pays-Bas l'int6ret de I'opinion publique l 1'6gard des d6-
Iib6rations et des d6cisions de la premi~re Assembl6e de la Soci6t6 des Nations fut 
m6diocre. Non point qu'il faille s'en prendre l la presse n6erlandaise. Ses repr6-
sentants l Gen~ve envoyaient quoditiennement l leurs joumaux des comptes-rendus 
fort d6taill6s et des articles sur tout ce qui se passait l Gen~ve: comptes-rendus 
et articles, beaucoup plus d6taill6s meme qu'il n'en paraissait dans d'autres pays. 
Le' gouvernement, de son clitE, s'effor~a d'6veiller l'int6ret du public. II publia 
nn excellent rapport syst6matique des travaux de la d616gation n6erlandaise, pr6-
cM6 d'une introduction oil 6taient indiqu6es les directives qui d6terminent l'attitude 
des Pays-Bas l I' 6gard de la Soci6t6 des Nations. II put meme 6mettre cet heureux 
pronostic, que si les Assembl6es de la Soci6t6 des Nations continuent l offrir Ie 
spectacle de celie belle activit6 jointe II. celie mod6ration, celie prudence, cet esprit 
de conciliation qui caractt!ris~rent ses premi~res sessions, celie Soci6t6 des Nations 
pourra sans conteste devenir un organisme mondial qui n'eOt rien d'6gal jusqu'ici 
dens I'histoire: un organisme oil les id6es de moralit6 commune et les int6rets 
6lev6s qui maintiennent la solidarit6 entre les peuples se d6velopperont harmoni
eusement pour nous apporter tout ce que la Paix, Ie Droit, la Civilisation pourront 
accomplir pour soutenir et favoriser les bons rapports entre les peuples_ 

M.ais c'est Ii peine si la situation effective des rapports intemationaux permit de 
s'en apercevoir - bien au contraire - on est rest6 en somme insensible et sans 
marquer d'int6ret 1I.I'6gard des premiers pas faits II. Gen~ve dans la bonne voie. La 
Seconde Chambre des Etats-G6n6raux, qui 'plus d'une fois s'6tait plainte de ce 
que Ie gouvemement ne s'6tait pas sufllsamment mis en rapport avec elle au sujet 
des travaux de la Soci6t6 des Nations ni au sujet de la part qu'y prenaient les Pays
Bas, fut plac6e alurs devant un rapport d6tai1l6. La Chambre comprit qU'elle 6tait 
oblig6e d'accorder I'attention n6cessaire l ce rapport oifr.ant d'ailleurs la mati~re 
de fruetueux I!changes de vues. Aussi une commission sp6ciale fut-elle d6sign6e 
dans son sein alIn d'6tudier ce rapport et de faire part des r6sultats de eet examen 

, .. 
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A la Chambre meme. Or, jusqu'ici Ie rapport de cette commission n'a point paru, 
et aucun d6put6 ne s'en est plaint jusqu'A ce jour. 

Seul un vif int6ret fut manifest6 sur un point, A savoir la d6cision concernant la 
cr6ation de la Cour Permanente de justice Internationale. 

En d6pit du fait que Ie syst~me de la comp6tence obligatoire 6tait enti~rement 
abandonn6, et qu'aucune des grandes puissances ne semblait songer A accepter la 
clause facultative concernant la comp6tence, de sorte que - sauf alors entre divers 
petits 6tats - la Cour de justice, de meme que la Cour d'Arbitrage ne serait 
comp6tent~· que si et pour autant que les 6tats en Iitige voulaient bien lui en confter 
la solution - on comprit cependant que I'instauration d'un r6el ColI~ge supreme 
et permanent de droit 6tait un fait d'une importance que I'on ne pouvait sous-6valuer. 
QU'A c6t6 de cela Ie fait que la Cour serait install6e Ala Haye ne jouit pas un rOle, 
c'est ce que nous n'oserions pas nier. Les paroles prononc6es par S. M. la Reine 
dans Ie discours du tr6ne de 1921: "je prends note avec satisfaction et j'appr6cie 
A sa valeur, la d6cision prise par les puissances r6unies au sein de la Soci6t6 des 
Nations d'6tablir A la Haye Ie si~ge de la Cour Permanente de justice Internatio
nale" trouv~rent un sinc~re 6cho et dans Ie Parlement et dans la population. 

Toutefois, cette appr6ciation de la valeur du fait ne pouvait enti~rement contre
balancer la d6sillusion provenant de ce que, pour Ie surplus, on avait obtenu si peu 
de r6sultats r6els. Ce qui frappa Ie plus profond6ment, ce fut I' 6chec de toute con
vention effective concernant la r6duction des armements. On comprenait bien que 
les Pays-Bas pouvaient exercer A cet 6gard peu d'inftuence, mais on 6tait toutefois 
tr~ d6sappoint6 de I'esprit dans lequel furent conduites les d6lib6rations sur cet im
portant sujet. II en ressortait en effet nettement que pour longlemps encore, une 
r6duction effective des armements en Europe ne pouvait entrer en Iigne de comple l 
I' esprit de d6ftance, qui avait 616 la menace perp6tuelle de la paix en Europe, de
meurait Ie meme qu'autrefois. 

En ce qui concerne Ie fond des choses, ij est survenu depuis ce temps peu de chan
gemenl dans I'attitude de I'opinion publique dans les Pays-Bas ll'6gard de Ia Soci616 
des Nations. En g6n6ral, l'int6r6t manifesl6 n'est pas grand, et "I'Association pour 
la Sooi616 des Nations et la Paix", fond6e en 1919, et r~ttach6e A "l'UniOn Inter
nationale des Associations pour la Sooi616 des Nations" n'a pas reussi Ale pousser l 
un niveau sensiblement plus 61ev6. II n'exisle pas de bulletin p6riooique consacr6 
exclusivement A la Sooi~t6 des Nations, tandis que d'lutre part, tr~ peu de publi
cations relatives A la Ligue et A ses travaW[ ont vu Ie jour. Dans la politique int6-
rieure, la Soci6t6 des Nations ne prend aucune place l des projets de loi touchant 
de pr~ A cette Ligue, tel que celui concernant Ie slatut de. Ia Cour Internationale 
et les modiftcations au Pacte adopt6es par la deuxi~me Assembl6e G6n6rale, ne 
donn~rent pas lieu au Parlement l un 6change d'id6es de quelque importance. 

LesJrnportantes inlerventions du Conseil de la Soci6t6 des Nations concernant des 
diff6rends politiques concrets, tels que ceux entre la Pologne et Is Lithusnie, des 
lies d'Aland, de l'Albanie, de II Haute-Sil6sie, de la Palestine, de Is Syrie, quoique 
pour une grande part couronn6s de 8U~, et ayant incontestablement une grande 
importance pour la paix du monde, ne purent 6ga1ement pas amener I'opinion publique 
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l 80 d6partir de son indolence. Saul en quelqueS milieux, l'id6e de la Soci6t6 des 
Nations n'a pas encore assez profond6ment impr6gn6 les esprits pour que I'on se 
sente une part de responsabilit6 dans de telles d6cisions politiques de ce coll~ge; 
quoiqu'it s'agisse donc ici de d6cisions de la Soci6t6 des Nations, dont on est soi-meme 
membre, on ne les envisage pas encore dans une autre lumi~re que celie dans 
laquelle on place en g6n6ralla politique des grandes puissanceS, c'est-l-dire comme 
res inter alios. 

Le gouvemement cependant continua l manifester un plus grand ~nt6ret pour 
la Soci6t6 des Nations qu'en g6n6ral Ie Parlement et la population. A ia seconde 
Assembl6e 6galement, Ie ministre des Affaires Etrang~res participa en' qualit6 de 
chel de la d616gation, qui repr6sentail cette lois encore, au surplus les milieux 
diplomatique et parlementaire. . 

Le chom inattendu du lIUnistre comme Pr6sidenl de cette Assembl6e suscita 
une vive satisfaction; on y vii la preuve, non seulement d'une grande estime pour 
la personne el les talents de 1'61u, mais en meme temps de la consid6ration dont 
jouissait l nouveau notre pays dans les milieux intemationaux, malgr6 la stricte 
neutralit6 qu'it avait maintenue pendant la guerre, neutralit6 condamn6e alors par 
tant de personnes dans les pays beIlig6rants. Et I'on appril avec une grande joie, 
de jour en jour, comment on rendait de tous c6t6s hommage au Pr6sident pour la 
f~n excellente dont iI remplissait sa dche difBcile. La Soci6t6 des Nations devint 
assur6ment,. de ce fait, plus populaire parmi la population, mais ceUe popularit6 
revetit pourtant davantage un caract~re de sentimentalit6 nation ale, plutllt que de 
conduire • une vie de collaboration intime aux travaux de I' Assembl6e. 
. En v6rit6, les sceptiques se demandaient l nouveau ce que signiRait celie besogne 
de I' Assembl6e par rapport IU grand but en vue duquel la Soci6t6 des Nations est 
institut6e: Ie maintien d'une pm durable, 10nd6e sur Ie Droit? Aux points de vue 
politique, 6conomique, culturel, l'humanit6, et l'Europe en particulier, s'enfon~ait 
toujours davantage dans la mis~re. Que faisait la Soci6t6 des Nations pour arreter 
ce processus de d6composition, d' appauvrissement, et de d6pravation des moeurs? 
Que pouvait-elle y faire, quand quelques nouveaux pays 6taient bien admis en son 
8Oin, mais quand et I'AlIemagne et la Russie en demeuraient exclues, et quand iI 
convenait de ne presque plus compter sur une adh6sion des Etats-Unis d'Am6rique? 
Que pouvait-elle faire, quand les pays vaincus allaient • I'abime au point de vue 
ftnancier et 6conomique, et quand 1'6norme Etat russe se trouve pr~ de retoumer 
• 1'6tat sauvage, sans que les autres peuples, en partie ruin6s eux-memes, soient • 
m6me de les secourir? Que pouvait-elle faire, quand les relations politiques entre 
quantit6s d';!tats, membres et non-membresde II Ligue, devenaient de jour en jour 
plus acerbes, el que continuellement mena~ait Ie danger d'un nouveau d6charne
ment des fureurs guerri~es? Que poUvlil-elle faire, quand - au fond des choses -
la direction de la grande politique n'6tail conB6e lla Ligue, ni au Conseil, ni • l'As
sembl6e, mais restait en mains des memes hommes, ou d'hommes du meme genre 
que ceux qui I'lvaient conduite pendant la guerre? Pour Bnir, que pouvait-elle 
faire, lorsque nl au sein, ni en dehors de la Ligue, aucun gouvemement n'6tait 
pret - ou disons plutllt n'6tait l meme - de laire c6der • I'ancien esprit militaire, 
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avec toutes ses lunestes impulsions, la place en laveur de la conRance mutuelle 
que chacun, en rj!alit6, a Ie bon vouloir de servir la paix? 

C'est dans un tel j!tat d'esprit que beaucoup lurent les comptes-rendus des 
stlances de la deuxieme Assemblj!e, et de cette la~on, on pouvait dilRcilement attri
buer beaucoup de valeur aux dj!cisions qui y lurent prises. On prit connaissance 
avec attention de 1'j!loquent discours par lequel Ie Pr~ident clOtura la session de 
I'Assemblj!e: on trouva en cet .. examen de conscience" la preuve de beaucoup de 
bonnes et sinceres intentions, d'un excellent esprit de coopj!ration et de rappoche
ment mais, en ce qui concerne les r~ultats, la reconnaissance en marne temps 
d'une grande mesure d'impuissance provoquu dans I'esprit des gouvernements et 
des peuples par des rj!alit~ ind~tructibles en apparence. Et I'on se demanda si une 
Assemblu de la Socij!tj! des Nations pouvait atre considj!rj!e comme ayant atteint 
son but, lorsque son Pr~ident, en cl6turant ses sj!ances, ne pouvait mieux laire que 
d'enregistrer, comme premier r~ultat, que des mesures avaient j!t6 prises .. pour 
combattre Ie Rj!au d' I'opium et Ie danger d'autres drogues nuisibles." On entendit 
II nouveau gj!mir du lait que dans Ie domaine si important de la r6duction des arme
ments, on n'avait une lois de plus atteint aucun r~ultat rj!el. 

Chose singuliere, Ie plus important r~ultat de I' Assemblj!e, une lois encore, se 
rattachait II I'oeuvre de la Haye: I'ingj!nieuse proc~ure pour la composition de la 
Cour de Justice s'j!tait dj!montrj!e elRcace; sans beaucoup de peine, les membres 
et les membres supplj!ants, par la collaboration du Conseil et de I' Assemblu, lurent 
j!lus, ainsi que I'exprima Ie Pr~ident .. d'un geste harmonieux et solide". 

Peu apres la rentru de la dj!lj!gation nj!erlandaise, Ie gouvernement dj!posa de 
nouveau aux Etats-Gj!nj!raux un rapport systj!matique concernant ses travaux. Etant 
donnj! que la commission parlamentaire, instaurj!e en vue d'j!xaminer Ie rapport sur 
la premiere session, n'avait encore toujours pas lait entendre parler d'elle, les deux 
Chambres se bornerent II prendre note du second rapport L'esprit qui animait la 
dj!lj!gation et Ie gouvernement trouva son expression dans les sobres paroles pro
noncj!es comme introduction au rapport: "Pas plus que I'an dernier, on ne peut 
s'abandonner II des espj!rances trop haut placj!es, mais on ne peut pas ~vantage, 
sur la base d'un indj!niable d~appointement, reluser d~rmais la conOance en 
I'avenir de la Socij!tj! des Nations. 

L'installation de la Cour Permanente de Justice Internstionale eut lieu peu apres 
avec une grande solennite, au Palais de la Paix, au milieu d'un viI int6rat. Le choix 
du membre nurlandais, M. Loder, en qualitj! de Pr~ident, lut un motif de plus de 
satislaction nationale poUr ce r6jouissant j!v6nement. Religieux comme on I'est, on 
satisOt volontiers /I la demande, exprimu par la Cour, d'organiser dans toutes les 
j!glises des prieres publiques, en vue d'appeler I. bj!n~iction de Dieli sur ses tra
vaux; mais on s'j!tonna ensuite qu'au cours de Is wj!monie marne d'ouverture, Ie 
nom de Dieu n'avait j!t6 pronon~ par aucun des orateurs. 

La Cour ne manqua pas d'y mettre du sien pour tenir Ie public 8U courant du 
d6tail de ses travaux. II n'existe sur terre aucune Cour de Justice qui conOe II la 
presse des rapports aussi complets sur ses occupations. C'est III une preuve de I'esprit 
d6mocratique qui anime 18 plus haute Cour de Justice que J'humsnitl! ait jamsis 



LES PAYS-BAS ET LA SOCIETE DES NATIONS 295 

connue, et de son ardent d6sir de convaincre les peuples de la haute importance 
de-son existence et de son oeuvre_ Puisse rapidement cette conviction p6nEtrer Egale
ment les grandes puissances et les amener ainsi l se joindre au grand nombre de 
p'etits Etats qui ont dEjl reconnu la compEtence obligatoire de la Cour . 

• 
• 

I'ai essayE de mon mieux de donner dans ce qui pr6cWe un tableau exact de la 
place que la Soci6t6 des Nations a prise dans la vie du peuple nEerlandais. J'esp~re 
beaucoup n'avoir pas brossE ce tableau d'une fa90n trop d6favorable ou pessimiste. 
l\'lais je ne puis Ie dissimuler: une vie commune intime de la population enti~re 
avec la Soci6tE des Nations n'existe pas encore; et si nous voyons bien les choses, 
elle n'existe encore nulle part dans Ie monde_ La crainte, qui rEgnait au d6but, de 
voir les Pays-Bas, par leur participation lila Soci6t6 des Nations, entrainEs, contraire
ment l leurs traditions, dans les complications politiques des grandes puissances, est 
bien fortement diminu6e; mais elle a EIE remplacEe par un certain sentiment de 
doute II I'~ de la force politique de Ia Ligne, doute allant de pair avec une cer
taine attitude rEserv6e vis-II-vis des d6cisions du Conseil, pour autant que celles-ci 
eussent trait II des questions politiques concr~tes dans lesquelles les Pays-Bas n'Etaient 
pas int6ress6e. Vattention est avant tout dirig6e vers les grands probl~mes gEnEraux 
de politique et de droit, en vue desquels I. Ligne fut fondEe: la rEduction des 
armements; la fabrication et Ie commerce du mat6riel de guerre, la conciliation inter
nationale, I'arbitrage, la m6diation et la juridiction, la lutte contre les gnerres iIIE
gales par Ie blocus Economique et d'autres actions communes, la publicit6 des trait6s, 
et en gEnEral Ie caract~re public de la diplomatie, etc. L'activitE de I. SociEt6 dans 
Ie domaine des organisations techniques, pour autant qu'i1 s'agisse des finances 
intemationales, des communications et du transit, de l'hygi~ne, de la statistique, 
etc., de meme que celle exerc6e dans Ie domaine humanitaire, tel que la lutte 
contre Ie commerce de I'opium, contre les maladies contagieuses, etc., attirent 6gale
ment I'attention, mais on a l ce propos l'impression que tout cela, quelque utile et 
salutaire que cela puisse etre, n'est cependant en rEalit6 que tAche accessoire de la 
Ligne, dont la trop grande abondance pourrait la dEtoumer de son oeuvre princi
pale, et dont I. rEalisation ne pourrait compenser en tous cas un Echec dans cette 
oeuvre essentielle. 

Si nous consid6rons l'attitude du peuple nEerlandais II l'Egard de la Soci6t6 deS 
Nations comma n'6tant pas un cas exceptionnel - et nous estimons en avoir la 
Iibert6 -'- iI en ressOr! alors que si la Soci6t6 des Nations doit r6pondre l son but, 
iI faut que I'on r6alise une coop6ration beaucoup plus intime des peuples avec son 
oeuvre. La faute de ce qui manque actuellement repose-t-elle sur la Soci6t6 des 
Nations, ou sur les peuples eox-memes? Vaine question. Les peuples ont la Soci6t6 
des Nations qu'i1s m6ritent. Et bien que des modifications puissent etre apportEes 
dans la constitution et dans les lonctions de la Soci6IE des Nations, modifications qui 
seraient II considErer comme des am6liorations, la technique signifle en fin de compte 
si peu de chose: c'est I'esprit seul qui lait la vie. Et l'esprit de la Soci6t6 des 
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avec toutes ses lunestes impulsions, la place en laveur de la conllance mutuelle 
que chacun, en r6a1it6, 8 Ie bon vouloir de servir 18 paix i' 

C'est dans un tel 6tat d'esprit que beaucoup lurent les comptes-rendus des 
s6ances de la deuxi~me Assembl6e, et de cette la~on, on pouvait dilllcilement attri
buer beaucoup de valeur aux d6cisions qui y lurent prises. On prit connaissance 
avec attention de 1'610quent discours par lequel Ie Pr6sident clOtura la session de 
I' Assembl6e; on trouva en cet "examen de conscience" la preuve de beaucoup de 
bonnes et sinc~res intentions, d'un excellent esprit de coop6ration et de rappoche
ment mais, en ce qui conceme les r6sultats, la reconnaissance en meme temps 
d'une grande mesure d'impuissance provoqu6e dans I'esprit des gouvernements et 
des peuples par des r6alit6s ind6structibles en apparence. Et I'on se demanda 8i une 
Assembl6e de la Soci6t6 des Nations pouvait etre consid6r6e comme ayant atteint 
son but, lorsque son Pr6sident, en clOturant ses s6ances, ne pouvait mieux laire que 
d'enregistrer, comme premier r6sultat, que des mesures avaient 6t6 prises "pour 
combattre Ie 116au d' I'opium et Ie danger d'autres drogues nuisibles." On entendit 
a nouveau g6mir du lait que dans Ie domaine si important de la r6duction des arme
ments, on n'avait une lois de plus atteint aucun r6sultat r6el. 

Chose singuli~re, Ie plus important r6sultat de I' Assembl6e, une lois encore, se 
rattachait a I'oeuvre de la Haye; l'ing6nieuse proc6dure pour la composition de la 
Cour de Justice s'6tait d6montr6e elllcace; sans beaucoup de peine, les membres 
et les membres suppl6ants, par la collaboration du Conseil et de I' Assembl6e, lurent 
61us, ainsi que I'exprima Ie Pr6sident "d'un geste harmonieux et solide". 

Peu apres la rentr6e de la d616gation n6erlandaise, Ie gouvernement d6posa de 
nouveau aux Etats-G6n6raux un rapport syst6matique concernant ses travaux. Etant 
donn6 que la commission parlamentaire, instaur6e en vue d' 6xaminer Ie rapport sur 
la premi~re session, n'avait encore toujours pas lait entendre parler d'elle, les deux 
Chambres se bom~rent a prendre note du second rapport. L'esprit qui animait I. 
d616gation et Ie gouvemement trouva son expression dans les sobres paroles pro
nonc6es comme introduction au rapport; "Pas plus que I'an demier, on ne peut 
s'abandonner a des esp6rances trop haut plac6es, mais on ne peut pas ~vantage, 
sur la base d'un ind6niable d6sappointement, refuser d6s0rmais Is conllance en 
I'avenir de la Soci6t6 des Nations. 

L'installation de la Cour Permanente de Justice Intemationale eut lieu peu apres 
avec une grande solennit6, au Palais de la Paix, au milieu d'un vii int6reL Le choix 
du membre n6erlandais, M. Loder, en qualit6 de Pr6sident, lut un motif de plus de 
satislaction nationale pour ce r6jouissant 6v6nement. Religieux comme on I' est, on 
satisllt volontiers l la demande, exprim6e par 'I. Cour, d'organiser dans toutes lea 
6g1ises des pri~res publiques, en vue d'appeler la b6n6diction de Dieu sur sea tra
vaux; mais on s'6tonna ensuite qu'au cours de la c6r6monie meme d'ouverture, Ie 
nom de Dieu n'avait 6t6 prononc6 par aucun des orateurs. 

La Cour ne manqua pas d'y mettre du sien pour tenir Ie public au courant du 
d6tail de ses travaux. 11 n'existe sur terre aucune Cour de Justice qui conlle l Ia 
presse des rapports aussi complets sur sea occupations. C'est Il une preuve de I'esprit 
d6mocratique qui anime la plus haute Cour de Justice que l'humanit6 ait jamais 
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coonue, et de son ardent d~ir de convaincre les peuples de la haute importance 
de son existence et de son oeuvre_ Puisse rapidement cette conviction p6n6trer 6gale
ment les grandes puissances et les amener ainsi l se joindre au grand nombre de 
J!Eltits 6tats qui ont d6jl recoonu Ia comp6tence obligatoire de la Cour . 

• 
J'ai essay6 de mon mieux de donner dans ce qui pr6cMe un tableau exact de la 

place que la Soci6t6 des Nations a prise dans la vie du peuple n6erlandais. J'esp~re 
beaucoup n'avoir pas br0ss6 ce tableau d'une fa~on trop d6favorable ou pessimiste. 
Mais je ne puis Ie dissimuler: une vie commune intime de la population enti~re 
avec la Soci6t6 des Nations n'existe pas encore; et si nous voyons bien les choses, 
elle n'existe encore nulle part dans Ie monde_ La crainte, qui r6gnait au d6but, de 
voir les Pays-Bas, par leur participation II la Soci6t6 des Nations, entraln6s, contraire
ment lleurs traditions, dans les complications politiques des grandes puissances, est 
bien fortement diminu6e; mais elle a 6t6 remplac6e par un certain sentiment de 
doute II ngard de Ia force politique de Ia Ligue, doute a1lant de pair avec une cer
taine attitude r~erv6e vis-l-vis des d6cisions du ConseiI, pour autant que celles-ci 
eussent trait II des questions politiques concr~tes dans lesquelles les Pays-Bas n'6taient 
pas int6ress6e. Vattention est avant tout dirig6e vers les grands problemes g6n6raux 
de politique et de droit, en vue desquels la Ligue fut fond6e: la r6duction des 
armements; la fabrication et Ie commerce du mat6riel de guerre, la conciliation inter
nationale, I'arbitrage, la m6diation et la jUridicdon, la lutte contre les guerres i116-
gales par Ie blocus 6conomique et d' autres actions communes, la publicit6 des trait~, 
et en g6n6ral Ie caractere public de la diplomatie, etc. Vactivit6 de la Soci6t6 dans 
Ie domaine des organisations techniques, pour autant qu'iI s'agisse des finances 
internationales, des communications et du transit, de I'hygillne, de la statistique, 
etc., de meme que celie exerc6e dans Ie domaine humanitaire, tel que la lutte 
contre Ie commerce de I'opium, contre les maladies contagieuses, etc., attirent q;ale
ment I'attention, mais on a II ce propos I'impression que tout cela, quelque utile et 
salutaire que cela puisse eire, n'est cependant en r6a1it6 que tAche accessoire de la 
Ligue, dont la trop grande abondance pourrait la d6tourner de son oeuvre princi
pale', et dont la realisation ne pourrait compenser en tous cas un 6chec dans cette 
oeuvre essentielle. 

Si nous consid6rons I'attitude du peuple n6erlandais l 1'6gard de la Soci6t6 deS 
Nations comme n'6tant pas un cas exceptionnel - et nous estimons en avoir la 
Ubert6 -'- iI en ressort alors que si la Soci6t6 des Nations doit r6pondre II son but, 
iI faut que I'on r6a1ise une coop6ration beaucoup plus intime des peuples avec son 
oeuvre. La faute de ce qui manque actuellement repose-t-elle sur la Soci6t6 des 
Nations, ou sur les peuples eux-memes? Vaine question. Les peuples ont la Soci6t6 
des Nations qu'i1s m6ritent. Et bien que des modifications puissent etre apport6es 
dans la constitution et dans les fonctions de la Soci6t6 des Nations, modifications qui 
seraient II consid6rer comme des am6liorations, la technique signifle en fin de compte 
si peu de chose: c'est I'esprit seul qui fait la vie. Et I'esprit de la Soci6t6 des 
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Natiol)s n'est',en somme et ne peut etre autre que I'esprit des peuples, c'est-l-clire 
, de!! hommeS. Son existence invite. un perfectionnement, 1 une 616vation de I'esprit 
h~main, ci.'!lSt ell cela que r6side sa valeur morale. Le vrai champ d'action pour une 
Soci6t6 \fes ~ions meilleure et plus puissante ne se trouve pas • Gen~ve, ne se 
trouve plls .'Ia Haye, iI r6side en I'homme lui-meme. 11 n'est ineme pas n6cessaire 
de precller aux peuples, et en particulier • la jeunesse, la Soci6t6 des Nations elle
m~me pour que son esprit pousse ses racines dans leur coeur. Le r6veil, Ie ren. 
/orcement des 6nergies morales et avant tout aussi religieuses de I'homme, 6ner. 
gies qui Ie mettent en 6tat de subordonner son 6golsme personnel et national aux 
id6es sublimes d'humanit6 et de droit, voill la seule chose n6cessaire. 

Ceux qui doutent et raillent doivent apprendre • concevoir que co doute et cette 
raillerie les atteignent eux-memes. La Soci6t6 des Nations ne fOt-elle qu'un geste 

, inutile de d6sespoir de l'humanit6 d6sempar6e, qu'on ne se moque pourtant pas du 
naufrag6 qui s'agrippe 1 un brin de paille. 11 s'agit de nous.memes, pis encore, de 
nos enfants. Que I'on n'oublie pas non plus combien d'efforts, combien de sacrifices 
joumaliers iI en coate, dans toUS les milieux de la vie sociale 6galement, dans 
les villes et les 6tats, classes sociales, partis politiques, soci616 et 6glise - malgr6 
la communaut6 intime 6tablie par Ie sentiment, l'int6ret, la conviction, la tradition, 
la croyance, l'autorit6 - tout ce qu'i1 en coate donc pour maintenir la paix, et com
bien souvent ces efforts 6chouent, 6chouent d6plorablement; que I'on ne s'6tonne 
donc pas trop que Ie maintien de la paix entre les peuples qui semblent croitre et 
s'61endre I'un pr~ de I'autre et se p6n6trer mutuellement comme des produits de 
la nature secherchant seuls eux-memes, soit encore une tAche si difflcile pour la 
jeune Soci616 des Nations. 

Le probl~me de la Soci6t6 des Nations est un probl~me d'6ducation populaire. 
Puisse la p6riode de pr%nde d6tresse que traverse la g6neration actuelle etre un 
avertissement pour la g6n6ration prochaine d'avoir 1 cultiver les forces morales qui 
doivent etre Ie fondement et les piliers de l'6diflce construit 1 Gen~ve, si I'on veut 
que ce dernier puisse r6sister aux tempetes des passions humaines. 

La Haye Ie 15 aoOI 1922. 



THE UNITED STATES' REFUSAL TO JOIN 
THE LEAGUE OF NATIONS 

BY 
P. SCHOU 

MDnlreal, Aprn 1822-
Immediately after the Armistice President -Wilson let it be kRl'wn that Ite in. ",""ld •• tWlI.o. 

tended 10 go to Europe 10 represent the United States at the Peace Conference; This I ..... lorParl •• 

momentous decision constituted a breach of American constitutional practice, which 
had hitherto prevented the Presidents from leaving the country during their term 
of office; it was taken against the advice of the Secretary of State, Mr. Robert 
Lansing, and it did not fall to evoke a great deal of critical comment in the Press. 
So much so, that when opening the new Sessi~n of Congress on December 2nd, 
the President felt called upon 10 defend his decision: .. I realize the great incon. 
veniences that will attend my leaving the country, particularly at this time, but the 
conclusion that it was my paramount duty 10 go, has be.en forced upon me by consi. 
de~ations which I hope will seem as conclusive to others, as they have seemed 
to mo". 
- These considerations must indeed have appeared absolutely imperative to the Pre- nom"d. Poll. 

asident, or he would not have chosen to go abroad shortly after an election which dOlI Slmdon. 

had piaced his party in a minority in both Houses of Congress. At the election in the 
beginning of November 1918 the Democratic Party had suffered a defeat which 
changed their majority in the House of Representatives into a Republican majority 
of 45 and made them lose 12 senatorial seats, so that they were two short of a 
majority in that Chamber. 

This Republican' viclOry spelled trouble for the Democratic Administration, espe
cially as the Party spirit which had been dormant during the War, had been revived 
for electioneering purposes. The President himself had greally incensed his political 
adversaries by an appeal 10 the electorate to give him a Democratic majority, as 
such wss necessary for him in order to pursue the hitherto followed policies with 
full vigour, and so as to leflve no doubt in the minds of the peoples .. on the other 
side of the water". This appeal had seemed to the RepUblicans to reRect on their 
patriotism, and It had aroused feelings in the Party which might later on prove 
very embarrassing to a Democratic Administration which had to work with a Repuo. 
blican Congress. 

An American historian has described the political situation of the country at the 
eve of the President's departure in the following terms: "Wilson's power rested 
upon the fact that he- was President of the United States. But the nation was no .Ion-
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ger united behind him. That hatred and distrust which had marked the electoral cam
paign of 1916 and which, stifled for the moment by entrance into the War, had flamed 
out early in 1918 in the attack upon his administration, now in the autumn treatened 
an explosion of popular disapprobation in some' parts of the country. Men had long 
whispered "autocrat", but had generally been silenced during the War by the ad
monition not to weaken the Government by factious criticism. Now they began to 
shout it from the house-tops. "0) 

However, the new Congress was not to meet until next March. This gave the 
President a respite at home, and in Europe few if any realized how far his autho
rity and popular support had been impaired. Roosevelt, it is true, did his best to 
make the President's task difficult by opening the eyes of the misinformed Euro
peans. He wrote, at the time of the President's leaving: "Our Allies and our ene
mise and Mr. WUson himself should all understand that Mr. WUson has no autho
rity whatever to speak for the American People at this time. His leadership has 
just been emphatically repudiated by them . . . . . Mr. Wilson and his Fourteen 
Points and his four supplementary points and his five complementary points and 
all his utterances every which way have ceased to have any shadow of right to be 
accepted as expressive of the will of the American People . . . . . Let the Allies 
impose their common will on the nations responsibles for the hideous disaster which 
has almost wrecked mankind." 

These words - however much or little truth there was in them - did not reach 
the ears for which they were destined. Europe had made up her mind on the per
sonality and character of the President. Almost all the European nations joined in 
giving him a triumphant welcome, which seemed to fulfill the prophetic afterthought 
of Napoleon at Saint Helena: "The first sovereign who adopts in good faith the 
cause of nationalities, will find himself at the head of all Europe, and will be able to 
accomplish whatever he wishes". 

This is not the place to relate what happened in Paris. Suffice it to say that 
thanks to President WUson's enormous prestige and unllinching will the Peace 
Conference decided that "the Covenant should be treated as an integral part of the 
general Treaty of Peace" and the work on the Covenant was hurried so much that 
on February 14th, 1919, the President could submit th& draft of the committee in 
plenary session. . . 

P .... ld •• t ..... The same day the draft was given to the public, ,which was not slow to take it 
.~ ..... ,Sena .. , up for discussion. Shortly 'afterwards the President returned to WashinJlon for a 

while. During his stay t!Jere he sought the advice Of the Foreign Relations' Com
mittee of the Senate at a dinner at the White House on February 26th. The discus
sion that took place on this occasion has never been made public, but the President 
has stated that all the suggestions then made by the Senators were afterwards embo
died in the Covenant From the changes introduced in the text it appears that the 
points raised by the Senators were the right to withdraw from the League and the 
specific mentioning of the Monroe Doctrine . 

• ) See the interesting work of ODe of Wilson'. collaborato1'8 at Paria. ProtN80r CluJTfea 
S.ymou: Wood,.". Wilsall ami 1M World W ... , p. US. 
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It is a moot question in American constitutional practice whether the Senate has 
a right to take part -in or at least be kept informed of international negotiations 
carried on by the President, or whether the Senate can only claim that international 
treaties, concluded by the President, be submitted to it for approval or rejection. *) 

Even many who held the latter view, thought that it would have been wiser if the 
President had appointed as his advisers at the Peace Conference one or more pro
minent Republican politicians who were powerful within their Party as for instance 
former President Taft or Senator Root. Such advisers would have enabled the Pre
sident to keep in closer touch with the Senators during the negotiations, and having 
acquired first hand knowledge of the difficulties that confronted him in Paris, they 
would have been able afterwards to explain and defend the Treaty both in the House 
and before the Public. 

Although the Covenant was the only part of the Treaty which had been published 
and that only in· draft, the Senate took it up, on its own initiatiVE!, for debate. On 
the very last day of its life, March 4th, some Republican members of the outgoing 
Senate introduced a resolution of the following tenor: 

"Resolved by the Senate of the United States in the discharge of its constitutional 
duty of advice in regard to treaties, 

"That it is the sense of the Senate that while it is their sincere desire that the 
nations of the world should unite to promote peace and general disarmament, the 
constitution of the League of Nations in the form now proposed to the Peace Con
ference should not be accepted by the United States, and be it 

"Resolved further, that it is the sense of the Senate that the negotiations on the 
. part of the United States should immediately be directed to the utmost expedition 

of the urgent business of negotiating peace terms with Germany satisfactory to the 
United States and the nations with whom the United States is associated in the 
war against the German Government, and that the proposal for a League of Nations 
to insure the permanent peace of the world should then be taken up for ·careful 
and serious consideration". 

No voto was taken on this resolution, but 39 Senators, headed by Senator Lodge. 
put their names to it. If they stood 6rm in their opposition to the Covenant, there 
was a certainty that the Treaty would be wrecked in the Senate, as a majority of 
',. of the 96 members is necessary to ratify a treaty. 

One of the most prominent RepUblican Senators expressed to the newspapers in 
the following unmistakable terms his motives for signing the resolution: 

"The resolution is signi6cant. The President has utterly ignored the Senate in 

.) Ie It ia in the diacretiOD of the President whether he wHl communicate current negotiations 
to it [tbe Senate) and take il8 advice upon them, or will .. y nothing lill be lays a completed 
treaty before it. One or other course is from time to time followed, according to the nature 
of rhe case, or the degree of friendliness existing between the President and the majority of 
the Senate. But, in general, the President'. beat polley is to keep the leaders of the senatorial 
majority. and iD pa~icul.r the Committee on Foreign Relations, informed of the progresa of 
any pending negotation. He thua leela the pulse of the Senate. Which lite other assemblies has 
a collective self-esteem leading it to strive for all the information and power it can secure. 
and while keeping it in good bumor. can foresee what kind of arrangement it may be induced 
to sanction." Btyes: 11u A-.rican. Commo,..".t" 1919 edition. vol. I, pag. 107. 

39 Senator. 
ropudl ... 

Covenaat 
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ger united behind him. That hatred and distrust which had marked the electoral cam
paign of 1916 and which, stifled for the moment by entrance into the War, had flamed 
out early in 1918 in the attack upon his administration, now in the autumn treatened 
an explosion of popular disapprobation in some' parts of tlie country. Men had long 
whispered "autocrat", but had generally been silenced during the War by the ad
monition not to weaken the Government by factious criticism. Now they began to 
shout it from the house-tops. "0) 

However, the new Congress was not to meet until next March. This gave the 
President a respite at home, and in Europe few if any realized how far his autho
rity and popular support had been impaired. RooseveU, it is true, did his best to 
make the President's task difficult by opening the eyes of the misinformed Euro
peans. He wrote, at the time of the President's leaving: "Our Allies and our ene
mise and Mr. WUson himself should all understand that Mr. Wilson has no autho
rity whatever to speak for the American People at this time. His leadership has 
just been emphatically repudiated by them . . . . . Mr. Wilson and his Pourteen 
Points and his four supplementary points and his five complementary points and 
all his utterances every which way have ceased to have any shadow 01 right to be 
accepted as expressive of the will of the American People _ . . . . Let the Allies 
impose their common will on the nations responsibles for the hideous disaster which 
has almost wrecked mankind." 

These words - however much or little truth there was in them - did not reach 
the ears for which they were destined. Europe had made up her mind on the per
sonality and character of the President. Almost all the European nations joined in 
giving him a triumphant welcome, which seemed to fulfill the prophetic afterthought 
of Napoleon at Saint Helena: "The first sovereign who adopts in good faith the 
cause of nationalities, will find himself at the head of all Europe, and will be able ta 
accomplish whatever he wishes". 

This is not the place to relate what happened in Paris. Suffice it to say that 
thanks to President Wilson's enormous prestige and unflinching will the Peace 
Conference decided that "the Covenant should be treated as an integral part 01 the 
general Treaty of Peace" and the work on the Covenant· was hurried so nluch that 
on Pebruary 14th, 1919, the President could submit the i1raft of the committee in 
plenary session. . 

P ... 'don' _t. The same day the draft was given to the public, which was not slow to take it 
.~ .... olSen .... up for discussion. Shortly' afterwards the President' returned to W ashin~on lor • 

while. During his stay there he sought the advice qf the Poreign Relations' Com
mittee of the Senate at a dinner at the White House on Pebruary 26th. The discus
sion that took place on this occasion has never been. made public, but the President 
has stated that all the suggestions then made by the Senators were afterwards embo
died in the Covenant Prom the changes introduced in the t.e.xt it appears that the 
points raised by the Senators were the right to withdraw from the League and the 
specific mentioning of the Monroe Doctrine • 

• ) See the interesting work 01 one of Wilson'. col1aboratora at Pari., Profeaor CIuufe. 
S,Y1lI(UI1': Wood'rOllP Wilsoll l1li4 1M Worl4 Wu .. p. 245. 
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It is a moot question in American constitutional practice whether the Senate has 
a right to take part -in or at least be kept informed of international negotiations 
carried on by the President, or whether the Senate can only claim that international 
treaties, concluded by the President, be submitted to it for approval or rejection.·) 

Even many who held the latter view, thought that it would have been wiser if the 
President had appointed as his advisers at the Peace Conference one or more pro
minent Republican politicians who were powerful within their Party as for instance 
former President Taft or Senator Root. Such advisers would have enabled the Pre
sident to keep in closer touch with the Senators during the negotiations, and having 
acquired first hand knowledge of the difficulties that confronted him in Paris, they 
would have been able afterwards to explain and defend the Treaty both in the House 
and before the Public. 

Although the Covenant was the only part of the Treaty which had been published 
and that only in -draft, the Senate took it up, on its own initiatiVE!, for debate. On 
the very last day of its life, March 4th, some Republican members of the outgoing 
Senate introduced a resolution of the following tenor: 

"Resolved by the Senate of the United States in the discharge of its constitutional 
duty of adviCe in regard to treaties, 

"That it is the sense of the Senate that while it is their sincere desire that the 
nations of the world should unite to promote peace and general disarmament, the 
constitution of the League of Nations in the form now proposed to the Peace Con
ference should not be accepted by the United States, and be it 

"Resolved further, that it is the sense of the Senate that the negotiations on the 
- part of the United States should immediately be directed to the utmost expedition 

of the urgent bUSiness of negotiating peace terms with Germany satisfactory to the 
United States and the nations with whom the United States is associated in the 
war against the German Government, and that the proposal for a League of Naiions 
10 insure the permanent peace of the world should then be taken up for ·careful 
and serious consideration". 

No vo!& was taken on this resolution, but 39 Senators, headed by Senator Lodge. 
put their names to it. If they stood firm in their opposition to the Covenant, there 
was a certainty that the Treaty would be wrecked in the Senate, as a majority of 
'/. of the 96 members is necessary to ratify a treaty. 

One of the most prominent RepUblican Senators expressed to the newspapers in 
the following unmistakable terms his motives for signing the resolution: 

"The resolution is significant. The President has utterly ignored the Senate in 

.) "It ia in the discretiOD. of the President Vlhether he will communicate current negotiatioD8 
to it (th. SoDAte] and tat. its advl .. upon them, or win say nothing tin he lays a completed 
treaty before it. One or o~er course is from time to time followed, according to the nature 
of the case, or the degree of friendliness existing between the President and the majority 01 
the Scnate. But, in general, the President'. beat pollcy is to keep the leaders of the senatorial 
majority, and in p~cu1ar the Committee on Foreign Relation, informed of the progress of 
any pending negotation. He thus feela the pu1ae of the Senate, Which lite other assemblies haa 
a collective aeU..eateem leading It to atrive for all the information and power it can secure, 
and while keeping it in good humor, can foresee what kind of arrangement it may be induced 
10 unction." Brycs: 1M American. CommoJhll8alth 1919 edition, vol. I, pag. 107. 
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the most important peace negotiations in the history of the country. He takes the 
view as shown in his writingS, that the Senate is morally bound to accept any trea
ties he chooses to send to it. He will wake up to find he is milltaken. The President 
seems to think he is the only person fit to pass upon these questions, and that he 
ill a supreme dictator. He will soon discover that he is only iI cog in the govern
mental machinery and that the Senat.e possesses functions that are equally as im
portant as his own." 

Pte.ld •• ~. The President was not slow to answer the challenge of. the Republican Senators. 
~:~.:~~= The same evening, just before leaving anew for France, he made a great speech 

. at New York in which he expressed the feeling of strength it gave him to know 
that the majority of the American people was behind him: 

CoDare- 41 .. 

"The first thing that 1 am going to tell the people on the other side of the water 
is that an overwhelming majority of the American people is in favour of the League 
of Nations. 1 know that that is true. 1 have had unmistakable intimations of it from 
all' parts of the country, and the voice rings true in every case." 

The President went on expressing his satisfaction at the presence of former Pre
sident Taft as a speaker on the same platfo~: "And 1 am the more happy because 
thill means that this isn't a party issue. No party has a right to appropriate this issue 
and no party will in the long run dare oppose it." 

Howeve.r, the signs of a rising wave of opposition to the League were already 
so unmistakable that the President thOUght fit to warn the opponents that "when 
the Treaty comes back, gentlemen on this side will find the Covenant not only in 
it, but so many threads of the Treaty tied to the Covenant that you cannot dissect 
the Covenant from the Treaty without destroying the whole vital structure." 

And his warning took on a solemn, almost threatening character when he added: 
"I am amazed, not alarmed, but amazed that there should be in some quarters 

such a comprehensive ignorance of the state of the world. These gentlemen don't 
know what the mind of men ill just now. Everybody else does. 1 do not know where 
they have been closeted, 1 do not know by what influences they have been blinded, 
but 1 do know'they have been separated from the general current of the t1!ought 
of mankind." • 

"And 1 want to utter this solemn warning not in the way of a threat, the forces 
of the world do not threaten, they operate. The great tides of the world do not give 
notice that they are going te rise and run; they rise in their majesty and overwhel
ming might, and those who stand in the way are overwhelmed. Now the heart of 
the world is awake and the heart of the world must pe satisfied." 

This has been called, not without reason, an appeal to the people over the head 
of the Senate. This procedure must needs be unpalatable to that august body, which 
already felt slighted by the President, and whose Republican minority were elated 
by their recent electoral victory and by the prospect of • near future in which they 
would have the power effectually to hamper the President's foreign policy. 

The struggle' in Congress between the exultant Republicans and the defeated 
Democrats had already grown so intense that the last session of the 65th Congress 
dissolved without having passed seven of the most important Appropriation Bills_ 
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This was due to the obstructionist tactics of three 'Republican Senators who wished 
to compel the President immediately to summon th~ newly elected Congress. 

Consequently, it was commonly expected that the President would call the new 
Congress into session as soon as possible, both in order to have the necessary 
~ts voted and also to tackle the many pressing problems of reconstruction. But 
in a public message he strongly denounced the obstructionists and declared: "It is 
plainly my duty to attend the Peace Conference in Paris. It is also my duty to 
be in close contact with the public business during a session of the Congress. I 
must make my choice between these two duties, and I conBdently hope that the 
people of the country will think that I am making the right choice." 

"It is not in the interest of the right conduct' of public affairs that I should call 
the Congress in special session, while it is impossible for me ,to, be in Washington, 
because of a more pressing duty elsewhere; 'to cooperate with the House J" 

"I take it for granted that the men who have obstructed and have prevented the 
passage of necessary legislation have taken all this into consideration and are willing 
to assume the I'e!lponsibility of the impaired efBciency of the Government and the 
embarassed ftnances of the country during the time of my enforced absence." 

The Houses were not convened until May 19th. They immediately proceeded to New eon ..... 
elect new officers and to reconstitute the standing committees, so as to give the ... .:":.:" 
Republicans a majority. In the Senate Committee on Foreign Relation the Chair-
manship passed to Senator LoDaB of Massachusetts who later on also became leader 
of h!s Party on the Boor. 

'On June 28th the Peace Treaty was signed at Versailles. The next day Presi
dent Wilson sailed from Brest, and on his arrival in the United States he laid the 
'Treaty before the Senate. Quly 10th) 

In the meantime those parts of the Treaty which were known to the public, and 
especially the Covenant had already become the subject of very extensive and 
heated debates. In the newspapers, at public meetings, in colleges and churches, 
wherever American public opinion is formed, the I..eague was the leading topic of the 
day. For months one could scarcely pick up a newspaper or a magazine without Bn
ding in it one or more articles on the subject. All the resources of the art of propa
ganda, which is more highly developed in America than in any other country. were 
mobilised for the purpose of inBuencing public opinion for or against the League. 
There was not a man, prominent in public life, whose opinion on the League was 
not asked for and published. 

In few, if any other country has the question of the League received such an 
amount of public attention and been submitted to such thorough and prolonged 
discussion. As might be expected this discussion was not always very illuminating 
and sometimes not even quite fair and honest. Many people very quickly made up 
their minds for or against the League and could no longer be inftuenced by argu
ments. The newspapers also took a decided stand on either side and kept on din
ning into the ears of their readers the same more or less conclusive arguments, 

Public debate 
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even such as had long ago been exploded. Where the readers could not be reached . 
by arguments an appeal was made to their passions. The yellow press appealed to 
the Anti-English feelings by depicting the League as an astute contrivance, invented 
by the crafty Britishers in order to inveigle the innocent Americans into a plot for 
the continued oppression of the Irish people. 

The Anti-British propagandists also made the most of the clause in Art. I which 
reserved a vote for each of the British Dominions and thereby gave the Empire a 
sextuple voting power. 

The race feelings were roused by speeches, even from the floor of the Senate, 
stating that the League would be dominated by a combination of yellow and black 
people which would dictate their will to the American nation. 

Even the very natural interest which many bankers and financiers took in the 
reestablishment of Peace and the reopening of trade, was quoted as a proof that the 
League was really a scheme conceived by the capitalists for the more ruthless 
exploitation of the defenceless workers. 

But in spite of such occasional gross misrepresentations and appeals to passion 
it must be admitted that the discussion was on the whole as honest and instructive 
as could reasonably be expected. It gave the American people a fair chance of 
exerting their own judgment after having heard both sides. 

They could use their own judgment the more freely, as party lines of every kind 
broke down in this discussion. The question whether the United States ought to 
join the League or not was not, by its nature, a party question. Nothing in the plat
forms of the two great political parties bound them to take their stand for or against 
the League. The fact that the Democrats mainly represent the agricultural interests 
of the South and the West, while the Republicans are the spokesmen of the manu
facturing and business interests of the Eastern States, could scarcely be expected 
to affect their views on the League question. It is true that President Wilson's very 
fairminded, non-interventionist foreign policy had been radically different from Pre
sident RooseveU's aggressive imperialism. But this was probably due to the cha
racter of the two men, rather than to any innate tendency in their respective par
ties. At least this conjecture seems confirmed by the foreign policy of the 'Repu
blican President Taft, who had been sincerely intererested in the. establishing of 
permanent peaceful relations between the nations by means of arbitration treaties 
etc. It was in perfect harmony with his own previous policy when Taft spoke from 
the same platform with President Wilson in defense of the League. And he was far 
from being the. only prolllinent Republican who advocated the League. Men as 
former Senator Root and Mr. Hughes, who was Wilson's opponent in the presiden
tial campaign of 1916, declared themselves in favour of it, although with certain 
reservations. 

Altogether, the heated debates on this question made strange bedfellows: all 
party creeds, social and political groups were split and new combinations formed. 
Democrats and Republicans, Progressives and Conservatives joined hands for and 
against the League. Western farmers and Eastern manufacturers and bankers stood 
together in attacking and defending it. The leading organ 01 the American Peace 
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movement, "Th~ Advocate of Peace" sided with Imperialists and Militarists in a 
violent onslaught on the Covenant, which was strongly defended by a large number 
of joUrnalists, lawyers, professors and clergymen of various political and social con
vicBons. 

While lawyers and politicians entered into a thorough discussion of the constitu
tion and duties of the League, the public attention centered around the two que
stions 01 vital interest to the American people: Ought the United States to give up 
their traditional policy 01 isolation in order to join the League? and: Can the Mon
roe Doctrine be maintained within the League and has it been duly safeguarded in 
the Covenant? 

In American politics, where traditions are so religiously adhered to, no argument 
against the League could make a stronger appeal to the masses than the relerence 
to the warnings of the lathers 01 American Independence against "entangling al
liances ... ·) 

The policy of isolation, indeed, had not only strong arguments, but a century long 
tradition to support· it. The United States had not only made a principle of not allying 
themselves with any other country, but they had scrupulously refrained from any 
step which might entangle them in European affairs, sometimes even to the extent 
of refusing to join the other powers in arrangements of a purely humanitarian cha
racter. It took the States eighteen years to make up their mind to adhere to the 
Geneva Red Cross Convention. 

There is no need here to enter into a thorough examination of this policy and 
the motives which prompted it. But whatever they have been, they have left room 
fllr another and perhaps equslly strong tradition in American Foreign Policy. The 
best minds of the country have always felt that the principles of national and civic 
liberty, embodied in their Constitution, had proved such a blessing to the nation, 
that it was its sacred duty to sympathize with other peoples in their struggle to con
quer the same liberties. Often they could do no more than sympathize, but when 
compatible with their selfchosen isolation they showed their sympathy in action. 
The States have, in fact, been consistent advocates of national liberty and selfdeter
mination, the respect of neutrality and the open door. The South American Repu
blics and China can bear testimony to this policy. Even if it might be said that this 

.) W .. hill/lfo,,'. polilioai testamenl, his Parewell Addreas am Seplember 17th, 1796, was con
tinually referred 10 by the OPponenla of the Treaty, bul In a way which gave a misleading idea 0' his thoughts. Hia warning is far more Umited and guarded in ita expressions than the 
Treaty advenariea made it seem: .. The great rule of conduct for us in regard to foreign 
nations ia, in extending our commercial relatioDs, to have with them &8 little political con .. 
necrioDB .. poaaible. So far as we have already fonned engagements let them be fulfilled with 
perfect good faith. Here let ua stop. Europe has a set of primary Interesta which 10 us have 
Done or a very remote !'elation. Hence &he must be engaged in lrequent controversies, the 
causes 01 which are eaaentiaUy loreign to our concerns. Hence therelore it must be unwise -in 
us to implicate ouraelvCII by artificial ties in the ordinary viciasitudea 01 her politics or the ordi .. 
nary combinationa and collisions 01 her lriendships and enmities." 

"Our detached ancl distant situation invites and enables us to pursue a different course. 
- - - - It is our true policy 10 .,.., do., 0' '.rm .... '" aIIi4nu. with any ,ortlo" 0' the 
lor.ign. world, 80 lar, I mean, as we are now at libeny to do 80. lor let me not be understood 
8. capable 01 patronizing infidelity to existing engagements _ -" I 
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policy was inspired by seiflsh interests just as much as by idealism, it nevertheless 
was truly liberal and farsighted and singulary beneficial to other nations and produ
cive of peace and goodwill. 

This tradition suffered an eclipse when towards the end of last century America 
became involved in World politics and seized by an attack of imperialism. But even 
then it was not allowed' quite to die out, as was shown by America's eager partici
pation in the two Hague Peace Conferences. The second Conlerence was called at 
President Roosevelt's initiative and it was due to him that the Permanent Court 
of Arbitration was for the first time called upon to pronounce judgment in an inter
national dispute. 

In the light of history President Wilson's endeavours during the war and in 
Paris in favour of national selfdetermination and the League of Nations then appear 
as the consummation of a tradition in American Foreign Policy, no less distinct 
than the policy of isolation. These two traditions were so far from being contra
dictory that it was perhaps just because the United States kept aloof from the Euro
pean diplomatic game and its dishonest practices, that they had been able to work 
out their own principles of action. 

These two tendencies, which by blending had created a distinct American Foreign 
Policy, came into evidence also in the discussion of the Treaty, as two different 
states of mind. But now, instead of mingling, they clashed violently: on one side 
the idealistic trend of mind of those who felt for all oppressed peoples and wanted 
the United States always to be in the van, carrying the banner of international free
dom and justice, and on the other side a more narrowminded or more "realistic" 
trend of mind which asked: why are the United States to give up their proven 
policy, under which they have grown great and mighty, and adopt a policy that 
might involve them in struggles and squabbles all over the world and engage them 
to defend interests which are not theirs, and causes with which they do not sym
pathize. 

ChaD,. I. Pub- Under the influence of President Wilson's powerful personality and strong con-
lie OpfaJon. victions the more farsighted and idealistic trend had been predominant. But now it 

was waning. The sacrifices of the war in blood and money were brought home to 
the people, a serious economic crisis set in, "reconstruction ". proved to be a much 
more arduous task than at first imagined. A natural reaction came over the people 
and brought many to the conclusion that, after all, Uncle Sam's first duty was 
towards himself. Now he had been making sacrifices enough to help other nations 
and he had better attend'to putting his own house in order. 

This change in public Opinion was greatly furthered by what happened in the 
meantime in Europe. The Dews from Paris left less and less hope or a satisfactory 
and stable settlement The American People had entertained the highest hopes for 
the outcome of the War. As the Peace negotiations'progressed it became more and 
more evident how impossible it was for the victorious Governments to agree, how 
unrelentingly they pursued their narrow national interests and how unscrupulously 
many of them coveted territorial acquisitions, even such as constituted open viola
tions of the principle of soIfdetermination. The chances for • just and lasting settle-
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ment according to the principles proclaimed by President Wilson diminished from 
day to day. ' . :, 

The American People has always believed in the rigbt of selfdetermination, and 
believed the more blindly because they bad only seen its working in their own 
extreme case, but bave bad no knowledge of the difficulties with which it is beset 
and the unreasonable consequences' it may produce, if c:arried its whole lellgth, 
heedless of all other considerations. 

There existed no doubt in the American public an optimistic conviction that if 
the European nations would only adopt the principles proclaimed by America, all 
disputed frontiers could easily be settled one for all and the nations then live 
together bappily and in peace forever afterwards. 

The evident signs that this was far from coming true, shocked and disappointed 
the Americans profoundly, and it seemed to them a proof that the European nations 
bad themselves betrayed Wilson's principles and did not want to be helped out of 
the old rut unto a better way. When men of all nationalities could live peacefully 
and contentedly as good neighbours in the United States, why could they not do 
the same in Europe? AU the traditional animosities, the hatreds, created by cen
turies of oppression, the susceptibilities, engendered by military or political con8icts, 
datiog many generations back, aU this network of feelings which opposed the Eu
ropean nations to each other, was a mystery to the Americans: they expected these 
antagonistic feelings to die away the day Peace was declared, and a regenerate Eu· 
rope to rise out of the conOagration. 

When this expectation did not materialize, American public opinion grew impa
tient and inclined to think that the European peoples were, after aU, not worth 
flelping, but migbt as well be left to 8gbt out their own little squabbles, if they 
were not civilized enougb to settle them peacefully .Anyway, the lives of American 
Slldiers were too precious ever again to be wasted in Quixotic expeditions which 
'Would never bring the United States any advantage and would probably leave the 
Europeans just as dissatis8ed as before. 

Under these circumstances it was only natura1 that the American People seriously 
bethought itself whether it bad not been led astray by altruistic feelings. Those 
'Who preached the return to the traditional policy of isolation and quoted the war
nings of the fathers of· the Constitution found the public well prepared to listen 
to them. 

Had not George Washington spoken the truth when saying that the "detached Wh.t.d ........ 

and distant situation" of the United States predestined them to keep aloof from '::~~~f," 
the European system of allimces? If there were a nation which could without dan-
ger, dispense with the services of the League of Natio~, it .certainly ~as the United . 
States. Their vast territory and enormous population, their military strength and 
valour, recently proven in'battle, made them a formidable adversary for anybody. 
The only rivals that could possible menace them, were divided from them by the 
great oceans. Of wbat use then would membership of the League be to them? 

President Wilson himself had admitted that, for purely selftsh reasons, America 
eouId alford to keep out of the Lea~e. In the speech with which he opened the 

La_ ... N ....... J III 
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sessions of the League Commission he said: "In a sense the United States are less 
interested in this subject than the other nations here assembled. With her great 
territory and her extensive sea borders, it is less likely that the United States should 
suffer from the attack of enemies, than that many of the other nations here should 
suffer; and the ardour of the United States - for it is a very deep and genuine 
ardour - for the 'society of nations is not an ardour, springing out of fear and appre
hension, but an ardour, springing out of the ideals which have come to consciousness 
in this war". 

When Wilson spoke like this, people who were less farsighted and well instructed 
might easily think that the Lesgue was a 6ne humanitarian institution, which, howe
ver, would in no way advance American interests. The United States, who pursued 
no sel6sh purposes and needed no protection, could probably do nothing better than 
keep out of this association, which after all migh tum out to be nothing but one of 
these entangling alliances which tradition and experience alike had taught them to 
shun. It took some discernment and political understanding to discover that the 
Leag-Ie was radically different from all hitherto known alliances. The Senate Com
mittee on Foreign Relations had not hesitated to say in its report, that the Covenant 
had created an alliance and not a League because the 6ve Great Powers had the 
predominant in6uence in the Council. 

It is true that Washington's and Jefferson's warnings against alliances had been 
inspired by fear of that political system which predominated more than a hundred 
years ago, and to which the League was just meant to give the 6nal blow. It is true 
that conditions had changed enormously since the days of the War of Independence, 
when the journey to Europe often took as many months as now it takes days. It is 
true that what was then the European balance, has now extended into a World ba
lance, especially through the entrance of Japan and China into international politics. 
It is true that by entering the World War the United States had given up their 
policy of isolation and could not resume it at will: American and European interests 
had become so entangled, particularly in the economic 6eld, that they could not be 
disentangled easily or at such short notice, if ever. 

But that considerations of this kind could not immediately prevail ovel\ the old 
traditional watchwords and the ingrained suspicions against European diplomacy, is 
easier to understand, when one remembers how long time it took the British nation 
to give up its adherence to the old policy of ·splendid isolation". Now, here came a 
President who was known as an "autocrat", and who bad brought the country into 
the War against the wisl!es of a not inconsiderable minority, and tried to foist upon 
the nation a wholly new international conception, the 'consequences of which were 
very far reaching and still more inde6nite. No wonder then that many people grew 
suspicious and restive. 

Of course, there was among politiCians, journalists and publicists many clear
sighted men, who did not let their judgment be in6uenced by traditional watch
words and popular errors. They saw that the policy of isolation belonged to the past 
and could never again be revived. Under different cifcumstances they would, all 
of them, have supported the President's foreign policy. But now many of them 
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were thoaroughly disappointed by the reports of the doing of the Peace Conference. 
They came to see in the Treaty of VersaiUes a monument of iniquity, a tottering 
structure, destined to crumble to pieces before long. Being uninformed of the real 
happenings of the Conference and the enormous difllculties it had to struggle with, 
they felt disillusioned and disgusted. And they put all the blame on the President's 
shoulders and wanted the American People to repudiate' the whole settlement as 
unjust and fraught with the greatest dangers for the future. The Peace Treaty natu
rally became the object of their most violent attacks, because it pledged the United 
States to uphold the settlement, if necessary with armed force. Moved by such 
very honest and far from quite mistaken motives, they joined hand with those who 
fought the League from the narrower viewpoint of the traditional policy of isolation. 

The united forces particularly aimed their a.ttacks against the' famous article X 
of the Covenant. The President was known to be the instigator of this article. He 
had praised it publicly as one of the most important and benellcent clauses in the 
Covenant. This was quite enough to give the adversaries of the League a special 
pleasure in directing their criticisms against it. 

Besides, this was one of the clauses which could most easily be explained - and 
even misrepresented - to the popular masses. One of the current objections against 
Art. X was that it would be unconstitutional for the United States to agree to a 
treaty containing such a stipulation. According to the American Constitution the 
power to declare war is vested in Congress. But by undertaking to guarantee the 
in~ty of foreign states America might get drawn into war against her will. Pro
minent lawyers like Taft end Root saw no constitutional difllculty in agreeing to 
Art. X, and they tried to dispel the popular error. But to the American masses, 
who cling to every iota of the Constitution with religious fervour, this argument 
seemed very grave. Journalists and politicians also did their best to fan public appre
hensions, by drawing from this mistaken argument consequences which nobody else 
had ever dreamt 'of. It was dinned into the ears of the public that hereafter the 
United States would no longer be allowed to decide their own foreign policy: it 
would be dictated to them by a Council of vile European diplomats. Whenever this 
Council thought lit, it would order American soldiers about to other continents in 
defence of causes with which the American people did not at all sympathize. Not 
only could the American Army be called on to maintain the unjust frontiers, fixed 
by the Peace Conlerence. For the special benellt 01 the Irishmen in America and 
their sympathizers, it was even contended that Article X would make it the bounden 
duty of the United States to help putting down a rising in Ireland against Great 
Britain. This was the sort 01 argument that appealed to the passions of the masses 
and especially to the numerous immigrants, Irish or others, who thought their native 
country unjustly treated by the Peace Conference. 

Those who lought against the League by appeals to traditional political ideas and 
popular sentiment,. found in the Monroe Doctrine another invaluable. text for their 
diatribes. It was the easier to argue from this Doctrine as it lent itself to widely 
divergent interpretations. 

When IIrst enounced in President Monroe's Annual Message in 1823 it intended 

20' 

ArtIcle X. 

The Monroo 
DoctriDo. 
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to warn off further European colonisation in the Western Hemisphere: it was more 
particularly aimed at Spain's attempt to regain her lost South American colonies and 
Russia's endeavours to extend her territory in the Northwest. 

When the growing strength and territory of the United States had long ago preclu
ded these and similar dangers, it was found convenient still to maintain the Doctrine 
as an expression of the firm will of the Americans to keep the Western Hemis
phere a distinct political area, from which any European interference should forever 
be banished. This was a natural outgrowth of Washington's and Jefferson's advocacy 
of America's political isolation. At the same time it harmonized with the current 
conception of American foreign policy as being on a higher plane, of a more demo
cratic and moral character than European politics with their dynastic interests and 
their greed of conquest. 

But the Monroe Doctrine in its modern form as "America for the Americans", 
lent itself just as easily to a widely different interpretation: As the United States 
had first proclaimed the Doctrine, and as they were the mightiest Power on the Con
tinent, they were naturally called upon to maintain and defend it against possible en
croachments in the common interests of their weaker sister Republics. Here we 
have the Doctrine in its full modem development, where it has taken on an impe
rialistic tinge: America for the Americans under the hegemony of the United States. 

Under the guise of being the protector of the weaker neighbours and the "police
man of. the Caribbean" the United States prevented concerted European action 
againt Venezuela in 1902, and they have interfered themselves, wherever mal
administration or political revolutions threatened the pax americana: in Cuba, Santo 
Do~ingo, Panama, Haiti and Nicaragua. 

President Roosevelt expressed this modem view of the Monroe Doctrine in his 
~onted unequivocal language when he said: "Chronic wrongdoing, or an impo
tence which results in a general loosening of the ties of civilized society, may 
in America, as elsewhere, ultimately require intervention by some civilized nation, 
and in the Western Hemisphere the adherence of the United States to the Monroe 
Doctrine may force the U.S., however reluctantly, in flagrant cases of such wrong
doing or impotence, to the exercise of an international police power." \ 

And Roosevelt's faithful disciple, Senator Lodge gave expression to similar ideas 
when, in 1912, he introduced in the Senate the Magdalena Bay Resolution, which 
maintained that ·when any harbour or other place in the American Continents is 
so situated that the occupation thereof for naval or military purposes might threaten 
the communications or the safety of the U. S., the Government of the U. S. can 
not see, without grave concern, the possession of such harbour or other place by any 
corporation or association which has such relations to another Government, not 
American, as to give that Government practical power or control for naval or mili
tarY purposes." 

The Doctrine as originally conceived was a statement of a twosided policy: no 
American intervention in European politics and no European intervention in Ame
rican politics. But in its modem imperalistic shape the Doctrine is merely onesided: 
it does not impose any obligation upon the U. S. to maintain their traditional detach-
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ment from European or Asiatic affairs, but it definitely precludes any European 
attempt t~ act as peacemaker or arbitrator in American international disputes. 

Thus conceived the mlixim is in evident conflict with the ruling ideas of the League 
of· Nations. President Wilson however, did not acknowledge the existence of this 
conflict, because his anti-imperialistic trend of mind did not admit of giving such wide 
scope to the Doctrine. 

According to his speech in Congress on January 22nd, 1917, when he first pro
posed the League of Nations" the nations should with one accord adopt the doctrine 
of President Monroe as the doctrine of the World: that no nation should seek to 
extend its policy over any other nation or people, but that every people should be left 
free to determine its own policy, its own way of development, unhindered, umthrea
tened, unafraid, the little along with the great and powerful". Here evidently the 
Doctrine is made to say something very much reminiscent of the famous Article X. 

From Wilson's 'point of view there was no need especially to safeguard the Mon~ 
roe Doctrine in the Covenant, and he bad not thought of doing so. But his oppo
nents immediately seized upon this omission and used it as a weapon against him 
and the League. 

Under these, circumstances the undefined character of the Doctrine was of great 
advantage to its pretended upholders. They might take the ground which was most 
likely to suit their audience: they could maintain that, by sacrificing the Doctrine to 
the Covenant, President Wilson bad surrendered the best safeguard for Peace and 
tranquillity in the Western Hemisphere. Or, when appealing to an imperialistic au
dience, they might proclaim that he had, through the Covenant, put a stop to the 
.United States's great mission as the friendly protector and powerful reformer of 
the weaker ,neighbouring nations. 

The weight of this last argument was being brought home to the American Peo!,le :".:::.':.~ 
by the civil war which raged in Mexico all during the debate on the Treaty, and dOB! , ..... 

which often caused trouble along the frontier. Wilson's adversaries bad persistently 
advocated armed intervention in Mexico's affairs in order to reestablish order and 
protect American lives and interests, but, in spite of all attacks and dissatisfaction, 
the President bad stuck firmly to his policy of friendly neutrality towards Mexico. 
1:his divergence was deftly played upon by the opponents of the Covenant, and those 
who, for personal or other reasons favoured intervention, could easily be brought to 
oppose a treaty which, it was said, would in all future tie the United States's hands 
and hamper their freedom of intervention. 

While the public debate on the League had been, in the main, uninfluenced by 
party affiliations. the same could not be expected when the Treaty came up in the 
Senate. After the political 111lce during the War, party strife had again reached a 
very acute stage. The Democratic Party had been in power for two Presidential 
terms, and President had welded a power as absolute as that of no other ruler, 
except the Kaiser and the Czar. The RepUblicans had - though not without mur
murings - bowed to public opinion, which insisted that he should be supported 
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in all war measures. Now it seemed time for the Republican Party to retrieve their 
lost power by a strong and concerted attack. There were evident signs of a rising 
tide of dissatisfaction with the Democratic Administration. The recent victory at the 
polls justified the highest hopes for another victory in the coming presidential cam· 
paign. And quite apart from party interests, the President had aroused the perso
nal animosity of many Senators by the scanty respect he had shown them, and the 
readiness with which he dispensed with their advice. 

If the President were to be attacked, the attack must be aimed at the measures 
he had most persistently advocated, and with which he had identiRed himself in the 
public opinion. Now, for a long 'while President Wilson had preferably occupied 
himself with international problems, almost to the exclusion of domestic allairs. 
In advocating the League of Nations he had tried to introduce a fundamental change 
in the United States' traditional foreign policy. America's participation in the League 
would be nothing short of a revolution in her international position, and however 
well founded such a revolutionary change might be, it was always sure to cause 
anxiety and even dissatisfaction among the public, which was now for the first time 
introduced to a multiplicity of intricate and bewildering questions which they had 
always been accustomed to regard as not concerning them - if they had ever heard 
of them. 

After all the dust that had been whirled up around the Paris Conference -
thanks to its secretive methods - a tremendous educational campaign would have 
to be undertaken by the Democratic Party in order again to clear the air and make 
the electorate grasp the international issues involved. 

Evidently the question of America's joining the League presented a favourable 
battleground for the Republican Party. 

T .... .,. a.bmlt· In the speech by which Wilson submitted the Treaty to the Senate, he declared 
.. d to Sen.... that it was impossible for him to enter into the details of such. lengthy document, 

but he would be glad to volunteer any elucidations and material that the Senate 
might want. However, when the Senate asked for detailed information on the Treaty 
and the preceeding negotiations, the President declined their request on the ground 
that the material was not yet available. \ 

But perceiving that an ellort was necessary in order to save the Treaty from 
being wrecked in the Senate, he invited the Senators. to calion him individually 
and submit their doubts and objections. These interviews scarcely seemed to pro
duce the expected beneRcent results. The Senate evidently was growing restive and 
quite unwilling to be hurried by the President into a speedy ratification of the 
Treaty. 

Wbl .. House When it had been referred to the Senate Committee on Foreign Allairs, the Pre
Conrerence. sident again took action and invited the Committee to a meeting at the White House. 

The Senators, who had, in the meantime, adopted Wilson's principle of ·open cove
nants, openly arrived at", made it a condition of their appearing that • stenographic 
report of the meeting should be published, to which the President agreed. 

The meeting took place on August 19th. The President opened it by insisting 
on speedy ratiHcatioD in order to revive business which suffered under the prevai-
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ling uncertainty. He went on by saying that when last he met the Foreign Relations 
Committee-while on his short visit to Washington during the Peace Conference
certain objections had been raised against the Covenant, as it was then worded: 
that it. did not expressly safeguard the Monroe Doctrine, that purely domestic mat
ters as trade and immigration were not excluded from the domain of the League, that 
the right of withdrawal was not mentioned, and that the Constitutional rights of the 
Congress were not properly reserved. All these points had been brought up again 
by him in Paris, and the other Delegations had accepted the alterations in the text, 
desired by the United States. With regard to Art X the President explained that 
it did in no way limit the constitutional right of· Congres to exercise its indepen
dent judgment in all matters of War and Peace. The resolutions of the League 
Council would be no more than an advice, and it was for Congress to interpret the 
obligations assumed and to take action or not, according to its views. The obligations 
were binding in conscience only, not in law. 

Senator Harding asked whether the League could be expected to exercise any real 
inlluence and power, if it only imposed moral obligations, and the President an
swered that the resolutions of the Council would certainly carry great weight, even 
if they could not be enforced. 

Senator Borah wanted to know who was to decide whether a State who desired 
to withdraw, had fullllled its obligations. Wilson tried to set his fears at rest on 
this point by declaring that the withdrawing nation was the only judge of its own 
action. 

Senators Knox and Me Cumber asked whether there would be anything to prevent 
the adding to the ratillcation of different interpretative clauses. The President's 
interpretations had removed certain objections, but to exclude any doubt on these 
points it might be advisable to mention them in the document of ·ratillcation. II the 
President's way of interpreting the Covenant was shared by the other Powers, these 
would certainly willingly agree to these interpretations. 

Senators Knox and Borah were opposed to the predominant inlluence given to 
the British Empire by admitting the Dominions on an equal footing with other Sta
tes, although the Empire formed a political unity. They were assured by the Pre
sident that the Dominions would have no say in matters where the Empire or its 
constituent parts were concerned. 

The explanations given by the President on these points did not seem to have 
much effect in clearing the controversial issues and enlightening the people. On 
the contrary, popular distrust and dislike of the League seemed to "be growing, 
partly no doubt as a consequence of the violent campaign carried on by the two 
progressive Senators Borah and Johnson. The League opponents sought their argu
ments wherever they could Bnd them, and they were not chary with appeals to 
chauvinistic sentiments of every desCription. But they were past masters in the art 
of arousing public attention and they were heartily supported by a part of the Press, 
especially the anti-English yellow Press. 

Another and more insiduous form of propaganda was carried on through the 
hearings undertaken by the Foreign Affairs Committee. The Committee, in its en-

The Senlte 
Hcarlngs. 
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deavour to obtain the fullest possible information on the Treaty, the negotiations 
preceding it and the correct interpretation of its clauses, had adopted the traditional 
method' of calling in and cross-examining persons who had first hand information 
or whose expert views might be of value. In view of the character of the subjects 
treated and the information they ,wanted to elicit, it might have seemed natural to 
hold the hearings behind closed doors, but the Commitee decided otherwise. Conse
quently" the testimonies were fully reported in the Press and all disclosures from 
the Peace Conference were picked up with avidity. 

The hearings started with several of the President's advisers in Paris: Mr. Lan
sing, Mr. Hower, Mr. N0171Uln H. Davis, Mr. Baruch and the legal advisers: Mr. 
Aachincloss and Mr. David Hanter Miller. Some of these gave very interesting 
information concerning the Conference, and some of them did not hide their disap
proval of many parts of the Treaty and the disappointment they had felt in seing 
their suggestions and criticisms rejected by the President or the Conference. 

The most sensational, however, was the hearing in which a young journalist, 
Mr. William C. BuUitt, who had been attached to the American Delegation as a 
liaison officer, gave vent to his personal feelings. He had resigned from the Dele
gation because of his dissatisfaction with the outcome of the labours of the Confe
rence. He now found an eager public for his journalistic snap-shots from Paris, 
and his descriptions of the way in which the Conference went about its work, did 
not enhance popular confidence in its results. The most sensational of his disclo
sures was, however, his report of utterances by Mr. Lansing, in which the Secre
tary of State and First Peace Commissioner expressed his thorough disagreement 
with the Covenant and the President's pertinacious efforts to put it through, even 
at the price of numerous and important concessions on other points and in spite of 
the delay it caused in the consummation of Peace. 

This indiscretion was, without doubt, one of the causes which, later on, .Iead to 
the President's request to Mr. Lansing to resign as Secretary of State. (February 
11th, 1920) 

The Foreign Relations Committee was far from discriminating with regar~ to the 
persons who were admitted to the witness stand. After the experts had given their 
opinions, it became a public tribune for anybody who thought he had a grudge against 
the Peace Conference or simply against things in general. As the people of the Uni
ted States comprises representatives of almost all the races of the world, these could 
all find spokesmen who were ready to lay their grievances before the Senate Com
mittee. None of the natiOns which the Peace Conference had promoted to State
hood or given additional territory, were satisfleld with the treatment they had received 
at the hands of the Conference. Here was an opportunity for them to voice their 
dissatisfaction, and they were not slow to seize upon it. Representatives of all the 
dissatisfied nations flied into the Committee room: Italians, Greeks, Serbs, Hun
garians, Lithuanians, Armenians, Chinese and many otheM!. Even nations whose 
claims had never come up before the Peace Conference, Egyptians, Irishmen and 
Hindoos, now appeared on the witness stand and poured their aspirations and 
sorrows and disappointments into the sympathetic e&MI of the SenatOnl. But, of 



THE UNITED STATES AND THE LEAGUE OF NAT-IONS 313 

course, their testimonies were aimed not so much at' their Senatorial' audience -as 
at the· great American public. The Press gave the hearings a prominent place in 
its columns and every pretended iniquity of the Peace Conference, every short
coming of the Treaty - when measured with extreme and conllicting nationalistic 
claims - was duly registered by the Treaty opponents and brought to bear agailist 
the League. 

By and by, the propaganda against the Treaty in the Press and at public meo-' Propo .. I. ior 
tings grew so violent and the criticism 01 the Covenant so loud, that its friends Reoerr.d •••• 

thought lit to counsel moderation. Criticism had indeed been awake from the very 
first time that the Covenant was given to the public. The old Democratic leader, 
Wilson's first Secretary 01 State, William Jennings Bryan had hailed the Covenant 
as a great achievement, but had demanded several changes In it.' Elihu Root. whose 
word weighed heavily in matters of this description, had also proposed a number 

. of amendments, tending, among other things, to extend the scope 01 arbitration 
and minim~ the dangers of Art. X. And now Charles E. Hughes. the former Re
publican Presidential candidate, came out in favour 01 adding to the resolution 01 
ratillcation certain reservations and interpretations concerning Art. X, the Monroe 
Doctrine, the right 01 'withdrawal and the non-intervention in domestic affairs. 

Evidently, public opinion was drifting in a way that might well give serious con
cern to the League advocates. II they wanted to vanquish the League opponents 
- who grew every day more loud and outspoken "7" prudence advised them to 
cQIlle to terms with those who criticized the Covenant in ad friendly spirit. 

Pormer President Taft. who had Irom the beginning been a wholehearted sponsor 
,01 the Covenant in all its points and clauses, was among those who foresaw this 
necessity. A lew days alter the submission of the Treaty he had written an article 
deprecating any tampering with its text and explaining that amendments to the 
Treaty would necessitate the reopening of the Peace negotiations in order to have 
them adopted. not only by the Allied and Associated Powers, but also by Germany. 
Such a procedure. which would give the enemy a chance of playing the Allies 
against each other and in that way perhaps wriggle out 01 some 01 its Treaty obliga-
tions. was not to be thought 01. ' 

But shortly afterwards he proposed in a letter of July 24th to the Chairman of the 
National Republican Committee, a set of reservations which would leave the Treaty 
unimpaired and could be adopted by the Republican Party and in that way prevent 
a party split and save the Covenant. The reservations or "interpretations", which 
were proposed by Taft. not because he thought them necessary, but in order to pave 
the way to a compromise, related to Art., X, the Monroe Doctrine. the right 01 
withdraval and the non·intervention in domestic affairs, like immigration and tariff 
questions.-) 

While Taft. who was out 01 active politics, could freely work for the League, the .... d •• 01 Re

*) Reservations to an international treaty were, of course, a well known thing. The Hague 
CODventions bad been greatly weakened by a Dumber of resenatioDs, made in the instruments 
of ratiftcationa. The United States had made a reservation as to the Monroe Doctrine. 

The Senate, In VOtiDg the rati8cation of the Peace Treaty with Spain, had adopted I resern. ... 
lion. which wu .!terwarda declared by the U. S. Supreme Court not to bo binding. 

publican Sen .. -. 



314 P. SCHOU 

position of the Republican Party was far from easy and made great demand upon 
the tactical skill of the leader, Senator Lodge. The Party was naturally eager to 
take advantage of any popular discontent with the Presidential policies, and espe
cially with the President's favourite idea, the League. But the President had made 
good his thr~at, so to interweave the Covenant and the Treaty that they could not 
again be separated. There was a popular clamour for speedy ratillcation in order 
to hasten the return to normal economic conditions. If the Republicans, out 01 
spite for the Covenant, took upon them to wreck the Treaty, they would come to 
stand as responsible for a continuation of the state of war. This would alienate not 
only numerous pro-league Republicans, but even many who did not care for the 
League, but desired a speedy Peace. 

This difllcult position, was rendered still more difllcult by dissensions within the 
Party. It was an imperious necessity not to split the Party just before a Presidential 
election, and thereby play the victory into the hands of the Democrats, - as 
Roosevelt had done in 1912. The divergences within the Party with regard to the 
Peace Treaty and the Covenant were very wide. 

C!~I::::;. A small but vociferous group, lead by Senators Borah and lohmon, who had 
been Roosevelt's lieutenants in the shortlived Progressive Party, had from the very 
beginning declared themselves strongly against the Treaty and the League. Their 
opposition grew more and more violent, as time passed on and public opinion gave 
signs of coming round to their views. As this group of "Irreconcilables" or "Die
hards" seemed to make headway with the public, they exercised a considerable 
inlluence: being always ahead of the bulk of the Party they dragged it along with 
them into a more and more pronounced opposition to the League. 

The .Mlld R.. The Party leaders, however, had to keep a steady eye on the opposite wing, 
aetVltloniats-. the "Mild Reservationists", who were sincerely in favour 01 the Covenant. Tbis 

group of 7 Senators under the leadership of Senator Me Cumber, wanted the Treaty 
ratilled, but with such reservations as might be necessary either on practical grounds 
or to gain the needed support for it and set popular misgivings at rest. 

As neither Republicans nor Democrats mustered the neceSsary 'I. 01 th~ votes 
in the Senate, but both had a sufllcient number to reject the proposals of the other 

, Party, some sort of an agreement had to be reached, if a deadlock should not 
ensue. The Democrats hoped that the "Mild Reservationists" and some other Re
publicans would vote for ratillcation for fear of wrecking the Treaty. If this hope 
should fail, the Republican Party would have to take the blame for the continuation 
of the state of war. 

The "Mild Reservationists" who feared this responsibility and were in favour 01 
Ihe Covenant, but did not wish to break their party afliliation, worked out. set 01 
reservations which they hoped would unite a sufllcient number 01 Republican votes 
besides their own, and al the same time be acceptable to the Democrats, when 
these found out that ratillcation pure and simple was out of question. 

These reservations were practically the same as proposed by Taft. They were to 
be inserted in the document of ratillcation and thereby "made a part 01 the Treaty". 
In this way the President was to be spared the humiliation of asking the Allied Po-
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wers for their fonnal consent. Their tacit acceptance.in acknowledging the document 
of ratification would be sufficient. 

The "Mild Reservationists", however, seemed to the rest of the Party too eager 
to- compromise with the Democrats. Their efforts immediately met with a serious 
setback, which was a Drst sign of the growing influence of the "Irreconcilables" 
within the Party. Senator Lodge. seconded by Senator Borah. warned the Mild 
Reservationists that their reservations, in order to be acceptable to the Republican 
Party, must reqnire the fonnal assent of the signatories of the Peace Treaty. 

Shortly afterwards (August 11 th) Senator Lodge made a great speech in the 
Senate in which he set forth the views of the Party on the League. He had fonnerly 
advocated the idea of a League of Nations, but the shape this idea had taken in 
the Covenant, had from the Drs! met with his. open disapproval.' He now delivered 
a violent attack on the League, using the already welI known class of popular argu
ments: that Art. X might oblige the United States to send troops to Arabia to fight for 
the King of Hedjas against the Bedouins; that the wording of Art. I with regard to 
withdraval was such as to expose the United States to an international investignation 
as to whether they had kept faith with Cuba or Panama; that the Covenant did not 
properly safeguard the Monroe Doctrine which had enabled Preside~t Cleveland to 
notify the World that "today the United States is practically sovereign on this Con
tinent and its flat is law". 

The Senator, however, mainly insisted upon the political consequences of the 
Covenant and the onesided obligations it would impose upon the United States with
out giving them any corresponding advantages. He did not emphasize the constitutio
.nal difficulties which were so dear to the Irreconcilable&, because they were, if ge
nuine, absolutely insuperable. He wound up by a wann eulogy of the traditional po
licy of isolation as against the foreign entanglements which would follow from joining 
the League. But no de6nite and clear stand was' taken by the Republican leader 
on the point whether the Treaty was to be mended or rejected. He evidently did 
not want to side either with the Mild ,Reservationists or with the Irreconcilables, 
but preferred to keep a non-committaI attitude, until the propaganda against the 
League had done its work and the atmosphere had cleared so much that it was 
possible to ascertain the wishes of the electorate. 

There could be no doubt that the energetic and aggressive propaganda, carried on 
frem the Senate tribune, at public meetings and in the Press, did influence public 
opinion, at least so far as to create an attitude of uneasy scepticism and suspicious 
criticism. Even if few or none at this time expected the Treaty to be rejected, the 
necessity for tacking certain reservations to the ratiflcanon grew more and more 
evident, and the danger of a deaclIock, should the Democrats refuse alI reservations, 
began to loom large. 

It was not in the President's character to give in, when he was convinced that =~":.~:!: 
he had the right on his side. He had always shown hinself a stubborn fighter, and 
the cause of the League was certainly nearer to his heart than any other he had 
ever fought for. To have to accept reservations would not only be humiliating in 
the eyes of Europe, it would also place the Democratic Party in a weak, defensive 
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position in the coming Presidential campaign. Concessions on this point might be 
interpreted as a confjlssion that the Chief of the Democrats had sacrificed American 
national interests in his advocacy of international humanitarian projects. This would 
give the Republicans a chance of posing as the saviours of the country from the' 
disastrous effects of Democratic negligence. 

Under the American Constitution the Chief Executive has scarcely any regular 
means of influencing Congress. as the Cabinet members are not admitted to the sit
tings. The President might also think that he had done everything in his power tOo 
win over the Senate by meeting the Senators individually and in a body and explai
ning the Covenant to them. But if Congress is independent of the President. it is. 
perhaps more sensitive to public opinion than the Chambers in any other country. 
Nothing could be in better harmony with the President's ideal of a democratic 
foreign policy than to bring pressure to bear upon the Senate by arousing a popular 

P .... , ••• ,·. demand for the League. In his speech in the Metropolitan Opera House he had 
.peakl •• to ... already threatened an appeal to the masses over the head of the Senate. 

PresIdent 
bretlb down. 

Now he thought the time had come to bring this threat to execution. He decided 
to do - as often before - the unconventional, unprecedented thing: to stump the 
country in favour of the League. Starting out on the 4th of September, he travelled 
9500 miles in three weeks and made 37 adresses in 29 different cities, from the 
Atlantic to the Pacific. 

The strain of this speaking tour shortly after the intense labours in Paris proved 
too much even for the President's strong constitution. Before he had filled all his 
engagements he broke down at Pueblo. Colorado, and was brought back to Washing
ton in a 'Very serious condition. 

This was nothing short of a political calamity. Wilson had concentrated such 
enormous powers in his own hands that the whole responsibility for the administra
tion and particularly everything relating to foreign policy and the League of Nations; 
rested on his shoulders. His Secretary of State, Mr. Lansing. was known to be in 
disaccord with the President on many important points, especially the Covenant. 
Besides, as a consequence of the American Constitutional system, he had no stan
ding either in Congress or in the Party. The leadership in the fight for the '"Treaty 
fell to the Democratic floor leader, Senator Hitc1recck. He fought gallantly, but 
under a great disadvantage, because he felt bound in loyalty to refer, as far as p0s

sible. to the President and 6eek his advice. The President, who was confined to> 
his bed and almost completely isolated, was no longer' able to keep in continual 
touch with the developments, follow the debates from day to day and exercise his 
personal influence with the Senators. 

TrOllY .. ".,... While the President's breakdown reduced him to passivity, the Treaty continued 
bY,.C;::~~ to be the main item on the Senate calendar. On September lOth the Treaty was· 

reported back by the Committee on Foreign Affairs to the Senate. The Republican 
majority of the Committee proposed to' make ratification dependent upon several 
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amendments and reservations. The Democrats of course recommended unconditio
nal ratification. They opposed not only the amendments, but also the reservations, 
on the ground that these were not merely interpretative, but in fact alterations of 
th~ Treaty and their 'adoption would defeat the United States' participation in the 
League. 

Senator Me Cumber, the leader of the Mild Reservationists, took an intermediate 
stand. He objected to the amendments and offered a set of reservations, referring 
among other things to Shantung and the yoting power of the seUgoverning Domi
nions. 

On September the 15th the Senate began the reading of the Treaty in Com
mittee of the Whole House, where a simple majority was sufficient to adopt a pro
posal, or turn it down. Twelve days later the House started voling on the amend
ments to the Drst 111 articles. A number of aliiendments were offered, which tended 
to eliminate the United States from participation in the different commissions, set Am:: .. 
Up by the Treaty to fix frontienl and act as international administratonl. These ... Trealy • 

.amendments were all defeated on October the 2nd. 
The Senate then passed on to the articles relating to the transfer to Japan of the 

German rights in Shantung. This subject had been used extensively by the adver
saries of the Treaty in working upon the popular distrust of Japan and the traditional 
American friendship for China. The Senate Committee also had expressed itself 
"Very forcibly in its report and proposed 5 amendments tending to ·prevent taking 
-of tte property of a faithful ally in fulfilment of a bargain made by other Powers in 
.a 'secret treaty." These amendments, however, were rejected by 35 votes to 55. 

On October 20th the reading of the Treaty was ended, and the Senate took up 
"different amendments, which had been passed over. One of theni was for the pur
pose of securing the equality of the States in the Council and Assembly by giving 
the United States the same number of votes as any other State and its seUgoverning 
Dominions and Colonies. This was rejected by 38 votes against 40. 

The next amendment tended to exclude representatives of the seUgoverning 
Colonies from the Council or Assembly, whenever the interests of the mother coull
try were at stake and vice versa. This proposal was likewise turned down, 

Private Senatonl, among them Lodge, Johnson, La Follette and Gore, offered dif
ferent amendments, wich were all voted down. It was evident that the Senate did not 
want to go the whole length of amending the Treaty: this would have necessitated 
the reopening of the Peace negotiations. "In that way, not only would Peace have 
been indeBnitely delayed - against the outspoken wishes of the American People 
- but it might offer Gennany an opportunity for raising some of the old contro
versial points over again. 

In voting on the amendments the Senate had spoken its mind so unmistakably 
-that "Senator Lodge reconvened the Foreign Relations Committee (October 22nd) P=.:'-' 
in order to work out a set of reservations as an extenuated substitute for the rejected 
amendments. 

While these, had they been accepted by the other Powers, would have taken 
force as between them mutually and between them and Germany, reservations 
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could under no circumstances aRect any relations but those between the United 
States and the other Parties to the Treaty. The relations of the other parties between 
themselves would remain unaltered. This would have produced a halting, unsymme
trical relationship, whose consequences for the constitution' of the League could 
scarcely be foreseen. Reservations to the Covenant were evidently a much more far 
reaching and destructive proposition than, for instance, the reservations formerly 
attached to the ratifications of the diRerent Hague Conventions, regulating War by 
land and by sea. But the European States, of which many had only adopted the 
Covenant under pressure from President Wilson, were now likely to be so eager to 
see the United States join the League, that they would willingly put up with any 
anomalies. America could practically dictate her own conditions, if she would only 
come in. 

On October 24th the Foreign ARairs Committee reported a set of 14 reservations. 
They were preceded by a preamble, which was a confirmation of Senators Lodge 

Preomble. and Borah's previous warning to the Mild Reservationists that all reservations would 
have to be formally accepted by the other Powers. The preamble stated that the 
ratification of the United States would not take eRect, until the reservations had 
been "accepted by an exchange of notes, as a part and condition of this resolution 
of ratification by at least three of the four Principal Allied and Associated Powers, 
to wit: Great Britain, France, Italy and Japan." 

The leader of the Mild Reservationists, Senator Me Cumber, proposed to strike 
this clause, but his motion was defeated by 40 votes to 48. This was a serious war
ning to the Democrats that the party lines would be adhered to pretty closely, and 
that Senator Lodge had his followers so well in hand that the Democrats could 
not hope for a sufficient number of defections from the Republicans, to bring the 
pro-League vote up to the necessary two thirds. 

Senator Borah had oRered an amendment according to which all four Principal 
Allied and Associated Powers should give their assent to the reservations. As this 
would have meant that Japan should have unconditionally renounced her rights in 
Shantung, a preamble of this tenor would, if adopted, have made it a foregone con
clusion that the American ratification would remain without eRect. This amendment 
united the votes of 25 Senators, among them Lodge, Harding and Krun. 

P .... mble .do.. The preamble as proposed by Lodge and the Committee was finally adopted on 
led. Oem ...... November 7th by the Senate as Committee of the Whole: 48 Senators were for 

deleoted. and 40 against. Before the Bnal vote President Wilson had let it be known, through 
the leader of the Democra,ts, that he would accept any compromise which friends 
of the Treaty thought necessary, but only in so far as the forms of the Treaty were 
not endangered. But the Lodge reservations with the preamble were tantamount to 
rejection. Nevertheless, all the RepUblicans, with the single exception of Senator 
Me Cumber, voted for the preamble and three Democratic Senators joined them. 

Ex-President Taft took occasion of this vote again to advise the Democrats to 
come to a compromise: as it was evident that ratification could only be carried, 
subject to reservations, the wisest policy would be for the Democrats to direct their 
eRorts not towards unconditional ratification, but to the end of defeating the most 
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obnoxious reservations and make the others as inoffensive as possible. The Demo. 
crats had hitherto persisted in believing that they could force the Treaty through 
without amendments or reservations •. Consequently, they had refused to negotiate 
with the Mild Reservationists and thereby driven them into the unenviable position 
of having to negotiate with the Republican majority in order to mitigate the reser· 
vations as much as possible, without any hope 'of winning the Democrats over to 
vote for these reservations. • As at Brst reported they seem to have been framed 
with the deliberate purpose of making them so offensive to our Allies that they 
could not accept them with selfrespect. They have been much improved in this 
respect, however, in the negotistions between the groups represented by Mr. Lodge 
and Mr. Me Cwnber." 

It is, of course, impossible to know whether Taft's advice was right and a con· 
ciliatory attitude on .the part of the Democrats- would now have won over a suffi. 
cient number of Republican Senators to force Lodge's hand and make him accept. 
compromise. It might also have been interpreted as a sign of weakness in the 
Democrats and given the Irreconcilables reason to press their unconciliatory attitude, 
As Party leader LOdge had to count with the Irreconcilables who threatened to split 
the Party as they had done it once before. From the point of view of the leader the 
main consideration must necessarily be to keep the unbroken front of the Party and 
to prepare a clear and favourable stand for the Party in the coming electoral cam· 
paign. 

Allyway, Taft's advice passed unheeded by the Democrats. Their leader, 
Sedator Hitc/u:ock, rejected all compromise and adopted the following tactics, 
which he declared had received the President's approval: the Republican leader 
had 49 Senators pledged to vote for reservations that would, in the opinion 
of the President, be destructive of the Treaty, so that he would refuse to ratify the 
Treaty on these conditions. In Commitee of the Whole the Republicans could have. 
these reservations and the preamble adopted, but when it came up in the Senate for 
the Rnal vote, the necessary two thirds' majority would probably not be available. 
Thus a deadlock would ensue. Then there might be a chance of effecting a compro
mise between the forty odd Senators who were against any reservations, and the 
30 Senators who were in favour of ratification with reservations. In other words: the 
Lodge forces had to be taught by a signal defeat that they were not strong enough 
to . vote a resolution of ratification that was unacceptable to the Democrats, and the 
Senators who were wavering, should be placed before the dilemma of chosing be. 
tween reservations that seemed acceptable to the Democrats, or no Treaty at all. 
This would put upon thei~ ~houlders the responsibility for defeating the ratification 
for which the People was clamOuring. For fear of thus incurring popular displeasure 
they were likely to make the maximum of concessions, i. e. accept the minimum 01 
reservations. . 

This strategy might prove well conceived, but it was certainly not without its, 
dangers: by refusing to compromise with the Reservationist until after a deadlock 
had been reached, the Democrats repudiated allies who were sincerely interested 
in the Covenant and were willing to set party considerations aside for its sake. It 
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might be feared titat the Democratic refusal to compromise, while it was time, would 
drive the Mild Reservationists back into the Republican camp to try what they could 
obtain through negotiations with Lodge and his group. Once the reservationista had 

. returned to the Republican fold, it would be more difficult for them to break away 
again, and they would probably make their conditions more onerous, if they were 
afterwards approached by the Democrats with a bid for their support. To expect that 
their interest in the Treaty should remain equally warm alter they had been exposed 
to a Democratic refusal, and that this interest would be strong enough always to 
make them set party considerations aside and vote with their adversaries, was to 
attribute to them a concern lor the Covenant at least as sincere as any Democrat 
could boast 01. 

When the Democrats continued to reckon with a strong public opinion to bring 
pressure to bear on the Senators, they ought also to have remembered that public 
interest in the Covenant was weakening under the continued attacks of the Irre-' 
concilables. Public opinion was, no doubt, strongly for a speedy Peace, but very 
divided and doubtful on the subject 01 the Covenant and rather tired 01 the eternal 
discussion of the details of this document. People began to be impatient with the 
party squabbles over reservations and their wording and were unable to understand 
that these could be of sufficient importance to justify delay in concluding Peace. 
The Party which, by its uncompromising attitude, came to stand in public opinion 
as responsible lor this delay, could certainly not count on public support . 

• • • 
While the Party leaders were marshalling their forces and laying their strategical 

plans, the Senate proceeded with the consideration of the reservations, proposed 
by the Foreign Relations Committee. 12 of these found favour with the Senate and 
were adopted in Committee of the Whole by majorites of varying numerical strength. 
Two were rejected, and two proposed by individual Senators were carried. 

Reservation NT. I expressed the fears, harboured by Senator Lodg~ and others, 
that in case the United States should wish to withdraw from the League, their pre
vious behaviour might be scrutinized by the League authorities, who might even 
make withdrawal conditional upon certain actions by the American Government. 
This seemed an intolerable Ilncroachment on American sovereignty. It was therefore 
proposed to insert in the deed of ratification a reservation which confirmed the inter
pretation of the Covenant's Art. I, advanced by President Wilson: 

"The United States so understands and construes Article I that in case 01 
notice of withdrawal from the League of Nations, as provided in said article, 
the United States shall be the sole judge as to whether all its international 
obligations and all its obligations under the said Covenant have been fuUllled, 
and notice 01 withdrawal by the United States may be given by • concurrent 
resolution of the Congress of the United States.· 

This reservation was adopted by 50 votes to 35. 
Reservation NT. 2 was relative to the famous Art. X. It reserved lor Congress 
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- in accordance with President WUson's interpretation - the fullest freedom to 
decIde whether military forces should ever be used to protect foreign States against 
agression; Senator Hitchcock submitted a different wording, stating that the advice 
of, the t.eague Council would leave each nation free a to accept or reject it, accor
ding to the conscience and judgment of the then existing Governmenta• When this 
was rejected he proposed to add to the rese"ation a clause, expressing, in Jeneral 
terms, the United States' readiness to come to Europe's assistance, whenever her 
freedom and peace should again be threatened. Only 34 Senators were in favour of 
this promise. Finally the rese"ation was adopted in more peremptory form, accor
ding to which the United States also rese"ed the fullest freedom as to whether they 
would participate in an economic boycott, instigated by the League: 

aThe United States assumes no Obligation to prese"e the' territorial integrity 
or political independence of any other country by employment of its military 
or. naval forces, its resources, or any form of economic discrimination, or to 
interfere in any way in controversies between nations, including all contro
versies relating to territorial integrity or political independence, whether members 
of the League or not, under the provisions, of Article X, or to employ the mili
tary or naval forces of the United States, under any article of the Treaty for 
any purpose, unless in any particular case the Congress, which, under the 
Constitution, has the sole power to declare war or authorize the employment 
of the military or naval forces of the United States, shall, in the exercise of 

. • full liberty of action, by act or joint resolution so provide." 
Reservolion NT. 3. There had from the very beginning been a strong opposition 

against the United States taking over any mandate that might entangle them in na
tional struggtes and entail military obligations. This opposition was especially direc
ted against accepting the mandate over Armenia, which had implored American 
assistance. The Senate by 52 votes to 31 adopted the following rese"ation' on 
this subject: 

aNo mandate shall be accepted by the United States under Article XXII, 
Part I, or any other provision 01 the Treaty of Peace with Germany, except 
by action of the Congress of the United States. a 

Reservation NT. 4. The League adversaries had persistently voiced their fears 
that the domain 0'1 the League's activity was not clearly enough defined, and the 
sovereignty of the States not properly safeguarded in, what was called, matters of 
domestic concern. In spite of President WUson's assurances, it was asserted that the 
Covenant migth be used by Japan to compel the United States to abandon their poliCY 
of discrimination against immigrants 01 the ,yellow race. *) It was also maintained that 
the Covenant, which in Art. XXIII advocated the freedom of transit and commerce 
and. equal treatment for the trade of all members" might be used to foist upon the 
United States a policy of free trade, which the President was said to favour - al-

0) The League opponenl8 BOOmod to ignore the lact that the Peace Conlerence had, probably 
not uninfluenced by· the American DelegatioD. declined. J apm'. insiattnt request that a clause 
guaranteeing .. racial equality" tahould be Inserted In the Covenant. And. this refusal, inspired 
among other things by American leara, had to be paid for by the conceaaions in the Shantung 
'.quearlon, to "hich the Americana objected ao vlgoronaly. 

La SocNrI del Natton •• J 21 
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though he had always in accordance with Democratic traditions declared himself lor 
moderate protection. 

The Republican Senators expressed their misgivings on these points in the '01. 
lowing threatening and mysterious words: "This reservation speaks lor itself. It is 
not necessary to lollow out here all the tortuous windings which to those who have 
followed them through the labyrinth, disclose the fact that the League under cer· 
tain conditions will have power to pass upon and decide questions 01 immigration 
and tariff as well as others mentioned in the reservation. It is believed by the 
Committee that this reservation relieves the United States from any dangers or any 
obligations in this direction." 

59 Senators were so impressed by these misgivings that they voted for the lol
lowing reservation: 

"The United States reserves to itself exclusively the right to decide what 
questions are. within its domestic jurisdiction, and declares that all domestic 
and political questions, relating wholly or in part to its international affairs, 
including immigration, labor, coastwise traffic, the tariff, commerce, the sup· 
pression 01 traffic in women and children and in opium and other dangerous 
drugs, and all other domestic questions, are solely within the jurisdiction 01 
the United States and are not under this treaty to be submitted in any way 
either to arbitration or to the consideration of the Council or 01 the Assembly 
01 the League of Nations, or any agency thereol, or to the decision or recom· 
mendation of any other power." 

Reservation NT. 5. The President thought to have sufficiently safeguarded the 
Monroe Doctrine by obtaining the insertion in Art. XXI 01 the clause where it is 
mentioned explicitly as a "regional understanding for securing the maintenance 01 
peace" and is coupled with arbitration treaties. This clause was, as pointed out by 
Taft. a great diplomatic viclOry for the President, because it meant that the Euro
pean States for the first time gave their assent to the Doctrine. Nevertheless, the 
SenalOrs were dissatisfied and maintained that the Doctrine was not properly guaran· 
teed, unless the United States reserved for themselves the exclusive right \0 inter· 
pret it as they thought fit. 55 votes, against 34, werelcast for the lollowing reser· 
vation: 

"The United States will not submit 10 arbitration or to inquiry by the As
sembly or the Council of the League of Nations, provided lor in said Treaty 
of Peace, any questions which in the judgment of the United States depend 
upon or relate to itS longestablished policy, commonly known as the Monroe 
Doctrine; said doctrine is 10 be interpreted by the United States alone, and 
Is hereby declared to be wholly outside the jurisdiction 01 said League of 
Nations and entirely unaffected by any provision contained in the said Treaty 
of Peace with Germany." 

ReservatWn NT. 6. The general dissatisfaction with Japan's acquisition of ex· 
tensive rights in Shantung at the expense of the United States' old friend China 
found expression in the following reservation, adopted by 53 votes against 41 : 

"The United States withholds its assent to Articles 156, 157 and 158, and 



THE UNITED STATES AND THE LEAGUE OF NATIONS 32a 

reserves fall libertY of action with respect to any controversy, which may arisa 
under said articles between the Republic of China and the Empire of Japan. ,. 

Reservation NT. 7 had the purpose of reserving for the Senate the privilege .of 
confirming nominations of representatives of the United States on any Commission or
Committee of the League, just lIS the Senate has a constitutional rigth to con6rm the
appointment of Ambassadors or other representatives abroad. AB such appointments 
are usually made on party lines, a Senate whose majority is of dilferent party colour 
from that of the President, is very likely to use the right of con6rmation to ants-. 
gonize his wishes and prevent him from appointing men who share his political opi
nions. This reservation was certainly also prompted by the resentment which the
Senators felt against President WUson because of his unwillingness to ask· the ad
vice of the Senate in matters of foreign policy, and especially his appointment 88 

commissioners to the Peace Conference of four persons, none of whom had in any 
marked degree the confidence of the Senate. 

This reservation was finally voted in the following form: 
"No person is or shall be authorized to represent the United States, nor 

shall any citizen of the United States be eligible, as a member of any body or 
agency establisbed or authorized by said Treaty of Peace with Germany, ex
cept pursuant to an act of the Congress of the United States, providing for 
his appointment and defining his powers and duties." 

Reservation NT. B reserved for the United States full freedom to regulate their 
collUUercial intercourse with Germany without any interference from the Repara
tions Committee: 

"The United States understands that the Reparation Committee will regu
late or interfere with exports from the United States to Germany, or from 
Germany to the United States. only when the United States by act or joint 
resolution of Congress approves such regulation or interference." 

Reservation NT. 9 reserved the constitutional right of Congress to vote American 
contributions to the League: 

"The United S~tes shall not be obligated to contribute to any expenses of 
the League of Nations, or of the secretariat, or of any commission, or com
mittee, or conference, or other agency, organized under the League of Nations 
or under the treaty or for the purpose of carrying out the treaty provisions, 
unless and until an appropriation of funds available for such expenses shall 
have been made by the Congress of the United States." 

Later on the folIowing addition to this reservation was adopted: 
"Provided, that the foregoing limitation shall not apply to the United States 

proportionate share of expenses of the office force and salary of the secretary 
general." 

Reservation NT. 10 made any contractual limitation of American armaments de-
pendent upon the consent of Congress and reserved the right to exceed the limit in 
case of danger, without the assent of the League Council. It was finally adopted 
in the following form: 

"No plan for the limitation of armaments, proposed by the Council of the 

2,· 
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League of Nations under provisions of Article 8 shall be held as binding the 
United States until the same shall have been accepted by Congress. And the 
United States reserves the right to increase its armament without the con
sent of the Council, whenever the United States is threatened with invasion 
or engaged in war." 

Reservation NT. 11 drew attention to a defect in the wording of Art. XVI of the 
Covenant: 

"The United States reserves the right to permit, in its discretion, the natio
nals of a covenant-breaking State, as defined in Article XVI of the Covenant of 
the League of Nations, residing within the United States or in countries other 
than such covenant-breaking State, to continue their commercial, financial, 
and personal relations with the nationals of the United States." 

Reservation Nr. 12 was a general clause, maintaining any rights which American 
citizens might have against Germany, especially with regard to debts and property: 

"Nothing in Articles 296, 297, or in any of the annexes thereto or in any 
other article, section or annex of the Treaty of Peace with Germany shall, as 
against citizens of the United Slates, be taken to mean any confinnation, rati
fication or approval of any act, otherwise illegal or in contravention of the rights 
or citizens of the United States." 

All thes\l reservations had been proposed by the Foreign Relations Committee. 
Several of them showed how inclined the Senators were to interpret the Covenant 
in a way which granted to the League far more extensive powers than anybody else 
had ever thought of bestowing upon it, and how imaginary were the Senators' fears 
of the League as a "Super-State". 

Senator Me Cumber had submitted the following 
Reservation Nr. 13, which expressed American concern about the International 

Labour Organization, whose recommendations and decisions could only with great 
difficulty be carried through by the United States' Government, because labour 
legislation falls under the jurisdiction not of the Federal authorities, but of the indi-
vidual States: \ 

"The United States withholds its assent to Part XIII (Articles 387 to 427, 
inclusive) unless Congress by act or joint resolution shall hereafter make pro
vision for representation in the organization, established by said Part XIII, 
and in such event the participation of the United States will be governed 
and conditioned by the provisions of such act or joint resolution." 

This was adopted by 54 votes against 35. 
Reservation NT. 14, submitted by Senator Lenroot, was directed against the pre

dominant inlIuence, accorded to the British Empire within the League, by conferring 
a vote on each of the Dominions. It was finally adopted in this form: 

"Until Part I, being the Covenant of the League of Nations, shall be 80 amen
ded as to provide that the United States shall be entitled to cast • number of 
votes, equal to that which any member of the League and its self-governing 
dominions, colonies, or parts of empire, in the aggregate, shall be entitled 
to cast, the United States assumes no obligation to be bound, except in cases 
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where Congress has previously given its co~nt, by any election, decision, 
report, or 8nding of the Council or Assembly in which any member of the 
League and its self-governing dominions, colonies, or parts of empire; in the 
aggregate, have cast more than one vote". 

-The United States assumes no obligation to be bound by any decision, report, 
or 8nding of the Council or Assembly, arising out of any dispute between the 
United States and any member of the League, if such member, or any self-go
verning dominion, colony, empire or part of empire, united with it politically, 
has voted." 

The Committee on Foreign Affairs had proposed two more reservations: one by 
which the United States declined any responsibility for the distribution of the former 
German colonies, and one, by which the States reserved for themselves the right not 
to arbitrate questions affecting their honour or -\lital interests. These were both rejec
ted. The same fate overtook a great number of reservations proposed by individual 
Senators and tending, among other things, to object to the British protectorate over 
Egypt, to interpret the Covenant and the Peace Treaty in accordance with Presi
dent Wilson's 14 points, to insist on a solution of the Irish question, to restore Shan
tung to China, to abolish conscription in all countries, to acknowledge the principle 
of selfdetermination and prevent forcible annexations. 

* • • 
On November 18th the consideration of the reservations in Committee of the s.:":.: 

Whole was brought to an end, and the resolution of ratification as proposed by on" D. 

Lodge, with the preamble and the 14 reservations, was reported to the Senate. The 
. Senate concurred in the reservations, and the next day the vote was taken on the 
resolution of ratification. 

President Wilson had let it be known that if the Treaty were sent back to him 
with the preamble and the reservations, he would take no action, but simply leave 
it unratified, when his term of office expired. -I should hesitate, he wrote, to offer 
counsel in any detail, but I assume that the Senators only desire my judgment on 
the all-important question of the final vote on the resolution, containing the many 
reservations of Senator Lodge. On that I cannot hesitate, for in my opinion the 
resolution in that form does not provide for ratification, but rather for the nullification 
of the Treaty. I sincerely hope that friends and supporters of the Treaty will vote 
against the Lodge resolution. I understand that the door will then be open for a 
genuine resolution of ratification." 

The President thus adopted Senator Hitchcock's tactics of having the Treaty de
feated - as it was sure to be - by the united forces of Democrats and Irreconcilab
les before a de8nite attempt were made to work out a compromise. *) But, in view 
of the critical situation Hitchcock thought it wise to secure the necessary votes 

.) It la, of course, yet imp088ible, for want of material, to write the full history 01 the 
different movea and countermoves of the Senate leaders and their informal negotiatioDs. The 
.Iollowing attempl 10 reconotruol thi. part 01 Ihe Treaty IIgh. i. mainly booed upon the daily 
Senate reportll and some of the most reliable Americ:an newspapers. whose ·political CQrrespon" 
dents are .. a rule both well~iDform.edt critical and fair. 
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for a reconsideration of the Treaty, alter it had one been rejected, and, if possible, 
to prepare the ground for a compromise with the Mild Reservationists. He approached 
them on the subject, and they held a meeting at which they agreed that their votes 
should be available for a reconsideration of the Treaty, but only one. When it 
came up again they would vote to tsck the Lodge reservations to any resolution 
that might be proposed by the Democrats. They would b,e willing to help in carrying 
a modification of the preamble, so that the formal acceptance of three Principal 
Allied and Associated Powers would not be needed. Further than this they refused 
to engage themselves. If the Democrats had other suggestions to make for a com
promise, they would have to present them through Senator Lodge. Only changes 
which were acceptable to him, would be supported by the Mild Reservationists, and 
the Democrats need harbour no hope of splitting the Republican Party. 

Thus, the danger inherent in the Democratic strategy had materialized: by rejec
ting the advances of the Mild Reservationists when their services were offered, 
the Democrats had driven them back into the Republican fold and made them flock 
round Senator Lodge's staff. 

Under these circumstances there was nothing to do for Senator HUchccck but to 
seek a conference with the Republican leader. Their conversations, however, were 
inconclusive: Lodge promised that a reconsideration of the Treaty would not be 
prevented, and he declared his willingness to consider any modifications which the 
Democrats might have to propose. Hitchcock had nothing definite to suggest until he 
had conferred with the President and his Party. 

The vote on the Lodge resolution of ratification took place on November 19th. 
The result was a foregone conclusion. 94 Senators were present: 35 Republicans, 
among them Lodge, Harding, Mc Cumber and other Mild Reservationists voted for 
the resolution and 5 Democrats joined them, while 42 Democrats and 13 Irrecon
cilables voted against. The resolution of ratification with preamble and reservations 
was rejected. 

Now it was Senator Hitchcock's tum to try his hand. A resolution of ratification 
pure and simple was sure to be rejected: the Irreconcilables would now tum round 
and join the Lodge group. Together they could count on more than a third 'oof the 
votes. In order to win over the Mild Reservationists and some of the Lodge ad
herents, Hitchcock picked out those of the reservations which were least obnoxious 
to his Party and damaging to the Treaty or most indispensable in the view of the 
RepUblicans. Some of these reservations had already been proposed by him in 
Committee of the Whole, and had been voted down in favour of the Lodge 
reservations. 

This is the text of Senator Hitchcock's proposed reservations: 
"That any member nation, proposing to withdraw from the League on two 

years' notice, is the sole judge as to whether its obligations, referred to in 
Article I of the Covenant of the League of Nations, have been performed II 
required in said article. 

That no member nation is required to submit to the League, its CoanciJ 
or its Assembly, for decision, report, or recommendation, any matter which 
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it considers to be in international law a domestic question, sucb as immigration, 
labour, tariff, or other matter relating to its internal or coastwise affairs. 

That the national policy of the United States, known as the M.onroe Doctrine, 
as announced and interpreted by the United States, is not in any way impaired 
or affected by the Covenant of the League of Nations and is not subject to 
any decision, report, or inquiry by the Council or Assembly. 

That the advice mentioned in Article X of the Covenant of the League 
which the Council ma.y give to the member nations as to the employment of 
their naval and military forces is merely advice, which each member nation 
is free to accept or reject according to the conscience and judgment 01 its 
then existing Government, and in the United States this advice can only be 
accepted by action of the Congress at the time in being, Congress alone 
under the Constitution of the United States havi~g the power to declare war. 

That in case of a dispute between members of the League, if one of them 
have self-governing colonies,· dominions, or parts which· have representation 
in the Assembly, each and all are to be considered parties to the dispute, 
and the same shall be the rule if one of the parties to the dispute is a self
governing colony, dominion, or part, in which case all other self-governing 
colonies, . dominions, or parts, as well as the nation as a whole, shall be con
sidered parties to the dispute, and each and all shall be disqualified from having 
their votes counted in case of any inquiry of such dispute, made by the As
sembly." 

. Hitchcock's motion was to the effect that the Treaty should again be referred 
back to the Committee of the Whole with instruction to report it back to the Senate 

. with the above mentioned reservations. In this way he hoped to have his reservations 
adopted by a simple majority in the Committee, and when they came up again 
in the Senate, they could make the basis of a possible compromise. 

This plan, however, was frustrated by the M.i1d Reservationists, who were now in m~~:'h,::r!':... 
no mood for compromise. They voted, as threatened, with the Lodge forces, and 
Hitchcock's motion was lost on a point of order, by 41 votes to 50. 

Then, the Lodge resolution with preamble and reservations was the only motion 
before the House. A second vote was taken on it, giving the Democrals a last chance 
to accept. This time seven Democrats deserted their leader, but the resolution 
was again rejected, by 41 votes against 51. 

The Democratic Senator UndeT1llOod then proposed a resolution of uncondi
tional ratification. As the result was certain, Lodge did not object to a vote being 
taken: only 38 voted for, 53 against. 

Thus the deadlock is complete. The Democratic strategy has failed, all the Sen ... 

different groups have taken their definite stand in the Treaty controversy. No way d ........ d. 

to compromise is in sight, and no way to the speedy Peace which the country so 
heartily desires. 

Senator Hitchcock, however, does not dispair; he counts that only 14 Senators, 
13 Republicans and 1 Democrat, have declared themselves irrevocably against 
the Treaty. 80 Senators have voted for ratification under some form or other. Conse-
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quently, it. must be possible to lind a way to ~nite these 80 Senators or the 
necessary number of them: And the President still clings to the hope that popular 
opinion will bring pressure to bear on the Senate. But this hope is far from coming 
true: on the contrary, when the Senators reconvene on Dec.ember 2nd, after 
having met with their electors, their resistance against the Treaty seems to have 
stiffened. 

In his message at the opening of the Senate the President makes no reference 
to the Treaty: his contention is that the responsibility for establishing Peace now 
rests with the Senate. Senator Lodge, on his side, declares that his reservations 
are· "the irreducible minimum; immaterial, verbal changes would be foolish". He 
and his Party would do nothing to break the deadlock, and they were gratilled that 
the President had no intention to revive the Treaty. 

R=::d::. Within the Republican Party there were some who favoured the plan of ending 
, the state of war by It concurrent resolution, as it had been declared that way. This 

idea was advanced by Senator Knox, member of the Foreign Re[ations Committee 
and former Secretary of State. He asserted that the United States which did not 
desire any advantages under the Peace Treaty, could simplY ignore it and reestablish 
PeSce by a resolution, without regard to the Allies. Lodge proposed that instead of 
a concurrent resolution, it ought to be a joint resolution, because such would need 
the assent of the President and thus give him an opportunity of rejecting it, in 
case he wished to take upon himself the responsibility of preventing the conclusion 
of Peace. The procedure by way of resolution, however, met with too much opposi-
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tion within the Party and had to be dropped for the time being. 
But the matter was of such vital importance to the country, that a1[ those who 

were not preoccupied with narrow Party views, insisted that something must be done 
to help the United States out of the impasse. Great Britain, France and Italy were 
taking flna[ steps'in ratifying the Versailles Treaty. America could not remain in this 
position, isolated alike from friends and foes. Influentia[ business organisations as 
the New York Chamber of Commerce adopted resolutions, claiming speedy ratifi
cation. The country was passing through one of the most serious economic crises 
in its history, and relief from its worst effects could only be hoped for through the 
resumption of trade with Europe, which hungered for American goods. 

While the two great protagonists, President Wilson and Lodge, repeated their 
declarations of unHinching adherence to the positions once taken by them, strong 
forces were at work behind the scenes to reach a compromiSe. Senator Hitchalck 
stated that the Democrats "ere willing to accept reasonable reservations: on the 
Monroe Doctrine, on the definition of domestic affairs, on the Congressional privi
lege to declare war, on the vote of the self·governing British Dominions etc. 
Such reservations would simply serve to clarify the meaning of the Treaty. Only 
reservations which altered the Treaty were unacceptable. 

It seems that informal conferences between the Party leaders made some progress. 
The President, in a letter to Hitchalck of January 26th, declared that he could 
accept the reservations proposed by him. He had of course no objections to reser
vations which only tended to safeguard the American Constitution. But he objected 
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to the language in which the Lodge reservations were couched as very unfortunate. 
With regard to Art. X he said : "Any reservation 'or resolution stating that "the 
United States assumes no obligation under such and such an article, unless op' 
except" would, I am sure, chill our relationship with the nations with which we 
exPect to be associated in the great enterprise of maintaining the World's Peace. 
That association must in any case involve very serious and far-reaching implications 
of honour and duty, which, I am sure, we shsll never in fact be desirous of ignoring. 
It is the more important not to create the impression that we are trying to escape 
obligations". 

The conciliatory attitude of the President and the Democrats met with some 
response from the Republicans. But the Irreconcilables, whose whole cainpaign 
against the League would have been frustrated, if a compromise were reached, 
foresaw the danger and took vigorous action:' As so often before' they threatened 
Senator Lodge with desertion, in case he made any concessions to the Democrats. 
Once more, he gave in to them and refused to alter the strong language of the 
reservation on ~cle X. Thus this last attempt at conciliation failed. 

How precarious the situation was and how faint the charices of a compromise 
became visible to the public at the great yearly dinner by which the Democrats 
are wont to celebrate Jackson's birthday, January 8th. This dinner offers an oppor
tunity for the Democratic leaders to take the public into their confidence, and when 
a Presidential election is imminent, the speakers at the dinner are usually those 
on which public attention is focussed as possible candidates in the coming election. 
Ai the Jackson Day Dinner in 1912 the two Presidential aspirants, Wilson and 
Bryan, had met and made up a longstanding enmity between them, caused by an 
old letter in which Wilson had expressed the hope to see Bryan "knocked into a 
cocked hat" ~ This was, so to speak, the introduction to Wilson's Presidential career. 

Now again, specUlation was rife as to who would be the Democratic Candidate 
in the coming election. President Wilson's candidature was more than unlikely, 
not only because of his broken health, but also in view of the popular prejudice 
against a third term. The President, however, did not want to give up or divide 
the leadership of the Party, as long as the TreatY fight was not brought to a succesful 
end. Nobody could I"ad this fight with the same authority as he, and nobody was 
clearly designed as the right man to take the burden from his shoulders. His per
sonal preference probably was for his Secretary of the Treasury, Mr. Mac Adoo 
who was in fall agreement with him, not only on the Treaty, but on many other 
issues. But, as Mac Adoo was the President's son-in-law, he could do nothing to 
advance his candidature. ' 

Wilson .. being far too weak to attend the dhiner. sent a message in which he 
insisted on the ratification of the Treaty. "The point, he said, is that the United Sta. 
tes is' the only nation whicll, has sufficient moral force with the rest of the world to 
guarantee the substitution of discussion for war. If we keep out of this agrement, 
if we do not give' our guarantees, then another attempt will be made to crush 
the new nations of Europe. I do not believe that this is what the people of this 
country WIsh or will be satisfied with. Personally, I do not accept the action of the 
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Senate of the United States as the decision of the Nation. I have asserted from the 
first that the overwhelming part of the people of this country desire the ratification 
of the Treaty, and my impression to that effect has recently been confirmed by 
the unmistakable evidences of public opinion given during my visit to seventeen 
of the States." 

.. I have endeavored tJl make it plain that if the Senate wishes to say what the 
undoubted meaning of the League is, I shall have no objection. There can be no 
reasonable objection to interpretations, accompanying the act of ratification itself. 
But when the Treaty is acted upon, I must know whether it means that we have 
ratified or rejected it ...•• If there is any doubt as to what the people of the country 
think on this vital matter, the clear and single way out is to submit it, for determi
nation at the election, to the voters of the Nation, to give the next election the form 
of a great and solemn referendum, a referendum as to the part the United States 
is to play in completing the settlements of the war and in the prevention in the 
future of such outrages as Germany attempted to perpetrate." 

The Democratic veteran, Bryan, in his Jackson Day Dinner speech, expressed 
his dissension from the President's views and sounded a note of warning against 
further d,elay. "We must either secure such compromises as may be possible or 
present the issue to the country. The latter course would mean a delay of at least 
fourteen months and then success only in case of our lIecuring a twothirds 
majority in the Senate. We cannot afford either as citizens or as members of the 
Party to share with the Republican Party responsibility for further delay; we 
cannot go before the country on the issue that such an appeal would present. ...• 
Neither can we go before the country on th,e issue raised by Article X. If we do 
not intend to impair the right of Congress to decide the question of Peace or War 
when the tim'e for action arises, how can we insist upon a moral obligation to go to 
war, which can have no force or value, except as it does impair the independence 
of Congress?" 

Senator Lodge, on his side, accepted the President's challenge with glee, now 
that the public opinion had been prepared by nearly a year's violent campaign 
against the League: "The President has made his position very clear. He -rejects 
absolutely the reservations adopted by a decisive majority of the Senate. He says 
we must take the Treaty without any change which alters its meaning, or leave it. 
He will permit interpretations, whatever that may mean, expressing its undoubted 
meaning, when there is hardly a line of it which has not been questioned and 
given many meanings. ~s permission is valueless. He stsnds as he always stood 
for the Treaty as it is." 

"The issue is clearly drawn. The reservations intended solely to protect the 
United States in its sovereignty Jlnd independence are discarded by the President. 
The President places himself squarely in behalf of Internationalism against Ameri
canism. I had hoped that in the Senate we might have come together and ratified the 
Treaty, protected by the principles set forth in the fourteen reservations. The Pre
sident, I fear, has made this hope impOSSible. If it is impossible, "then we mast 
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bear the delay, inseparable from the President's. attitude, and appeal to the people, 
which I, for one, shall most cordially welcome," ' 

But even if the Treaty question should have, in the last resort, to be decided by 
the coming election, public impatience with delay urged both Parties in the mean 
dine not to cease their efforts to effect a speedier ratification by way of compromise. 
Consequently, the Senate on February 9th took the Treaty up again and instructed 
the Committee on Foreign Affairs to report the Treaty back with the preamble and 
the reservations. This instruction was immediately complied with and the Senate :'::" .:=~ 
in Committee of the Whole started afresh to go over the once travelled ground. 
Senator Lodge proposed to substitute for some of the old reservations certain new 
redactions which had been discussed at the informal bipartisan conferences that had 
broken up without result at the end of January. Senator Hitchcock also tried to 
have the reservations amended on different points, so as to make them more aCcep-
table, but all his suggestions were voted down. After a month's debate the reser-
vations were all adopted anew with only minor changes, the more important of 
which have been noticed above. 

The following resflrvation Nr. 15 was proposed by a Democratic Senator and 
J!dopted by 38 votes to 36: 

"In consenting to the ratification of the Treaty with Germany the United 
States adheres to the principle of self-determination and to the resolution 
of sympathy with the aspirations of the Irish people for a government of their 
own choice, adopted by the Senate June 6, 1919, and declares that when such 
government is attsined by Ireland, a consummation it is hoped is at hand, 
it should promptly be admitted as a member of the League of Nations." 

A number of other new reservations were offered by individual Senators, but 
~ejected. 

Senator Lodge moved an amendment to the preamble, according to which· the 
formal acceptance by three Principal Allied and Associated Powers should not. be ne
cessary, but -the failure on the part of the Allied and Associated Powers to make 
objection to said reservations and understandings, prior to the deposit of ratification 
by the United States, shall be taken as full and IInal acceptance of such reservations 
and understandings by said powers". What should happen in case all the powers ex
cept one, for instance Japan, gave their tacit consent wa' not said. 

When this amendment had been adppted, the resolution of ratification with the 
preamble and the 15 reservations came up for a vote in the Senate on March 19th. Seeo.ad vote I. 

The result - as everybody foresaw - was a repeated rejection. But this time Son .... 

17 Senators who were in favour of the Treaty, voted with Lodge for the reservations. 
The number of faithful Democrats now had dwindled to 22, but they Were again 
joined by 13 Irreconcilables. One of these, Senator Brandegee explained his vote 
in the following unmistakable terms: "I have voted for these reservations because, 
If by any chance, the United States should have to join this League, I wanted the 
United States of America to be protected as well as it could be under the circum-
stances. But I would not vote for a League of Nations, based upon the principle that 
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this League is based upon, with all the reservations that the wit of man could devise, 
because it would not be safe for my country.· 

In all, 49 Senators voted for the resolution of ratification, 35 against: 7 votes 
were lacking in the necessary two thirds. The Senate then adopted a resolution 
by which the Treaty was returned to the President, having failed of ratification. 

Everbody knew that the President would take no further step in the malter, but 
would leave the responsibility with the Senators and let them settle it with their 
electors. 

As the Republicans now had the undisputed leadership in the Senate it was for 
them to show what they could do, to end the intolerably protracted state of war and 
thereby satisfy the impatient public opinion. The old proposal of peace by resolution 
might be a way out of the impasse. It was not likely that the President would 
agree to this procedure, but should he veto it, this would in a way exonerate the 
Republicans and add to his responsibility for the continuation of the state of war. 
When the House of Representatives voted and sent up to the Senate a resolution, 
repealing the declaration of war, it was taken up by Senator Knox and carried 
through with slight amendments. All the Republicans, except one, voted for it now. 
President Wilson, however, by a message of May 27th vetoed the resolution. He 
declared that a separate Peace would be "an ineffaceable stain upon the gallantry 
and honour of lhe United States, and it would mean a complete surrender of Ameri· 
can rights, as far as the German Government was concerned.· The President was, of 
course, right in maintaining that the state of Peace could not be reestablished, and 
the legitimate American rights could not be safeguarded, by a onesided procedure: 
Germany's consent would have to be obtained under some form or other. And 
by repudiating the Versailles Treaty and concluding a separate Peace the United Sta
tes would sacrifice the strong guarantees which collective action with the other and 
more directly interested European Powers would give for Germany's observation of 
the Peace conditions. 

• • 
• 

The President's veto against the Peace Resolution was his last move In his 
fight with the Senate for ratification of the Versailles Treaty. From now on the 
play is acted on another and larger stage and with different actors. The President, 
who would have been the natural protagonist of the League friends in the Pre
sidential campaign, is out of the game, confined to his sickroom. The Democratic 
Party was in a sore state .of dissolution. The best men in the Administration had 
given up their portfolios in order to prepare their Presidential candidature. But 
none of them possessed such popularity as would make him the inevitable candidate. 
Even if a man of great political strength and commanding personality had presented 
himself, his chances would have been but faint. The outcry against ''Wilson the 
Autocrat" predisposed the Parties to chose as candidates persons who were not 
likely to show too much independence, but who were colourless enough to unite 
opposite fractions and attract voters of widely different opinions. 

When the Democratic Convention opened at San Francisco in June President 
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Wilson let it be known that the Administration had DO official candidate, but that 
he Wished strong and unqualified support for the Treaty and the League. The Con
vention could not help seeing that it was inevitably bound to uphold the President's 
foreign policy. It adopted the following plank in the Democratic election platform: 

. "The Democratic Party favours the League of. Nations as the surest, if not 
the ooly practiable means of maintaiirlng the permanent Peace of the World ·and 
terminating die insufferable burden of great military and naval establishments. 
It was for this that America broke away from traditional isolation and spent 
her blood and. treasure to crush a colossal scheme of conquest. It was upon this 
basis that the President of the United States, in prearrangement with our Allies, 
consented to a suspension of hostilities against the Imperial German Govern
ment; the annistice was granted and 11 .. treaty of peace negotiated upon the 
definite assurance to Germany as well as to the Powers, pitted against Ger
many, that "a general association of nations must be formed, under specillc 
covenants, for the purpose of according mutual guarantees of polirical indepen
dence and territorial integrity to great and small states alike". Hence, we not 
ooly congratulate the President on the vision manifested and the vigour exhi
bited in the prosecution of the' war, but we felicitate him and his associates 
on the exceptional achievements at Paris, involved in the adoption of a league 
and treaty so near akin to previously expressed American ideala and so intima-
tely related to the aspirations of civilized peoples everywhere. . 

"We commend the President for his courage and his 1J,igh conception of good 
faith in steadfastly standing for the Covenant agreed to by all the Asiociated and 
Allied nations at war with Germany, and we. condemn the Republican Senate 
for its refusal to ratify the Treaty, merely because it was the product of Demo
'Cratic statesmanship, thus interposing partisan envy and personal hatred in 
the way of peace and renewed. prosperity of the world. . 

"By every accepted standard of international morality the President is ju
stille4 in asserting that the honour of the country is involved in this business; 
and we point to the accusing fact that, before it was determined to initiate 
political antagonism to the treaty, the now Republican chairman 01 the Senate 
Foreign Relations Committee himself pubiicly proclaimed that any proposition 
for a separate 'peace with Germany, such as he and his Party associates 
thereafter reported to the Senate, would make us "guilty of the blackest 
crime". 

"We indorse the President's view of our international obligations' and his 
firm stand against reservations, designed to cut to pieces the vital provisions 
of the Versailles Treaty, and we commend the Democrats. in Congress lor 
voting against resolutions for separate Peace, which would disgrace the nation. 
We advocate the immediate ratification of the Treaty without reservations 
which would impair its essential integrity: but do not oppose the acceptance 
of any reservations, making' clearer or more specillc the obligations of the 
United States to the League of associates. Only by doing this may we retrieve 
the reputation of this nation among the Powers of the Earth and recover 
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the moral leadership which President Wilson won and which Republican 
politicians at Washington sacrificed. Only by doing this may we hope to aiel 
effectively in the restoration of order throughout the world and to take the 
place which we should assume in the front rank of spiritual, commercial and 
industrial advancement". 

"We reject as utterly vain, if not vicious, the Republican assumption that 
ratification of the Treaty and membership in the League of Nations would in 
any wise impair the integrity or independence of our country. The fact that 
the Covenant has been entered into by twenty-nine nations, all as jealous of 
their independence as we are of ours, is a sufficient refutation of such charge. 
The President repeatedly has declared and this Convention reaffirms that all 
our duties and obligations as a member of the League must be fulfilled in 
strict conformity with the Constitution of the United States, embodied in which 
is the fundamental requirement of declaratory action by the Congress, before 
this nation may become a participant in any war." 

But the enthusiasm for the League issue seemed not to be very strong, and the 
choice of the Convention finally fell upon Governor Cox of Ohio, a man who was 
reputed not to be particularly interested in President Wilson's foreign policies. 
However, as" the electoral campaign progressed, he perceived the necessity of 
placing himself fully and unreservedly on that platform. 

The Republican Party, of course, drew great strength from its opposition to an 
unpopular Administration. But the Party was confronted with serious difficulties 
in th.e form of internal dissensions on many vital points, especially between Con
servatives and Progressives. This also applied to the League question: the Irre
concilables, led by the Progressive chiefs, wished to see adopted a platform which 
exulted in the defeat of the Treaty at the hands of the Republicans. The more 
prudent elements of the Party were afraid of such a policy, which might alienate the 
numerous Republican voters who had been in favour of Wilson's foreign policy, 
and particularly of the League. The outcome was a compromise which conceded 
to the troublesome and undisciplined Irreconcilables more than the majorill; had 
wished. The Party platform expressed itself on the Treaty question in the following 
terms: .. 

"The RepUblican Party stands fOl' agreement among the Nations to preserve 
the Peace of the World. We believe that such an international asssociation must 
be based upon international justice and must provide methods which shall 
maintain the rule of public right, by the development of law and the decision 
of impartial courts, and which shall secure instant and general international 
conference, whenever Peace shall be threatened, so that the Nations, pledged 
to do and insist upon what is just and fair, may exercize their influence and 
power for the prevention of war". 

"We believe that all this can be done without the compromise of national 
independence, without depriving the people of the United States in advance of 
the right to determine for themselves what is just and fair, when the occasion 
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arises, and without involving them as participants and not as peacemakers in 
. a multitude of quarrels, the merits of which they are unable to judge". 

"The Covenant, signed by the President at Paris, failed signally to accom
plish this great purpose and contains stipulations, not only intolerable for 
independent people, but certain to produce injustice, hostility and controversy 
among nations, which it proposed to prevent". 

"That Covenant repudiated to a degree, whoUy unnecessary and unjustifiable, 
the time honoured policy in favour of peace, declared by Washington and 1ef
ferson and Monroe and pursued by a\1 American administrations for nmre than 
a centory, and it ignored the universal sentiment of America for generations 
past in favour of international law and arbitration, and it rested the hope of the 
future upon mere expedients and negotiations". 

"The unfortunste insistence of the President upon having his own way 
without any change and without any regard to the opinions of the majority of 
the Senate, which shares with him the treaty making power, and the President's 
demand that the Treaty should be ratified without any modification, created a 
situation in which the Senators were required to vote upon their consciences 
and their oaths, according to their judgment against the Treaty, as it was pre
sented, or submit to the command of a dictator in a matter where the au~ority 
and responsibility under the Constitution were theirs and not his". 

"The Senators performed their duties faithfuUy. We approve their conduct 
and honour their courage and fidelity, and we pledge the coming Republican 
Administration to such agreement with the other nations of the world as shall 
meet the full duties of America to civilization and humanity, in accordance with 
American ideals and without surrendering the right of the American people 
to exercise its judgment and its power in favour of Justice and Peace." 

This platform plank attacked the Covenant in far stronger terms than originaily 
used by Lodge and the middle-ground Republicans. Though not quite explicit, it 
natura\ly produced the impression that the Republican Party was against participation 
in the League, unless fundamentally changed, and it threw out the idea of an "asso
ciation of nations", whose central organ was to be an international Court of Justice. 
The Irreconcilables who opposed participation in any sort of international organi
sation, were apparently not much concerned about this proposal in the platform; 
they probably thought that if an attempt should be made to realize this idea, it was 
more likely to discredit the old League than to achieve any success of its own. 

But the number of pro-~ague Republicans was known to be not inconsiderable. ~~::~r.:.:~. 
It WIIS very desirable that something should be done to aUay their fears for the 
fate of the League. It therefore was very welcome to the leaders of the Party that 
• number of prominent and highly respected Republicans, men like Taft. Root, 
Hughes and Hoover, who were sincerely in favour of the League, published a decla
ration in which they stated that League friends might, without fear, vote for the 
Republican Party. "The question which divides the Parties," said the declaration, 
"is not between a League Or no League, but is whether certain provisions in the 
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proposed League agreement shall be accepted unchanged or shall be chan
ged." 

One cannot but wonder that prominent politicians could at this stage of the lIght 
,dellne the League issue in such terms. The lIght had passed through several stages 
with varying issues: the stage dellned in the declaration was the very IIrst of them 
and now long past. 

In the beginning Wilson at the head of the Democrats stood together with Talt 
and many other Republicans, in defense of the Covenant in all its words and clauses. 
Those who were against it, scarcely dared hope for more than to see it interpreted 
or, if pOSSible, altered by slight reservations, so that the obligations were lightened, 
and the Republican Party could claim to have participated in its IInai formulation. 
The President clung stubbornly to his original attitude, long after most other League 
friends had perceived that public opinion was veering round, and that the Covenant 
could only be saved through concessions - though they ought to be as few and 
unimportant as possible. The Democratic Party was obliged to stand firmly behind 
its leader, but they had lost touch with the development. The real League advocates 
were now Taft and the Mild Reservationists, who fought valiantly and persistently 
to have the Covenant adopted with a minimum of reservations. 

As the League opponents discovered the weakness of the Democratic position, 
they grew less and less conciliatory. Egged on by the Irreconcilables they discerned 
a possibility of completely, defeating the League and throwing the odium for the 
delay in reestablishing Peace upon the Democrats. If this plan succeeded, it was 
likely to deprive the Democrats of the card on which they intended to stake their 
whole political fortune at the coming election. Animated by this hope the Lodge 

group let itself be driven - not very reluctantly, - by the Irreconcilables into 
an ever stiffening opposition to the League. 

When the fight in the Senate was ended and the Presidential campaign began, 
the issue was really bet:Ween those who desired the League with whatever reserva
tions might prove necessary, and those who did not want the League at all, but said 
so more or less frankly. In an appeal to the electorate the issues have to be painted 
in black and white, all other shades disappear. The question had to be put bluntly: 
League or No League. 

But the Democrats had scarcely any chance of such a sweeping victory at the 
polls, as would enable them to carry the Treaty unaltered. The most sincere League 
friends with Republican leanings might perhaps think that they served the League 
best by voting with their Party and using their inlluence within it to combat the 
out and out League foes. But, in the popular opinion the Republicans stood for: No 
League at all, and the Democrats for the League as brought home from Paris by Wilson. 

The uncompromising League advocates under Wilson's leadership had let them. 
selves be maneuvred into a hopeless position. By clinging stubbornly to their original 
program, long after it had been deserted by everybody else, and only making conces
sions, when it was too late, they had continually alienated supporters which might 
have been won by a more conciliatory attitude. There probably was a time when 
even the Lodge group could have been conciled by • reasonable bid for their sup-
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port. Later on the Mild Reservationists were thrown ~ack on Lodge's. goodwill, though 
theY wanted nothing better than to assist in saving the Covenant And in . the last 
instance the Democrats probably lost a mumber of pro-League votes by their iII:eon· 
ceived tactics, which created the impression among the electorate that their plat. 
form was: Wilson's League or no League at all. 

The Democratic Presidential candidate, Senator Cox kept closely to the Wilson T~~"':'::'~'I 
program on the League. Senator Harding, the Republican candidate, could .not but 
give prominence to the League issue in his campaign speeches, but he had to tread' 
warily and his utterances lent themselves to contradictory interpretations. One af 
his most frequently quoted statements on the question was in a speech made at Des 
Moines on August 28th: "We know that the League constituted at Versailles is 
utterly impotent as a preventative of wars. It.is so obviously impotent that it has 
not even been tried. It could not survive a single test. The original League, mista· 
keoly conceived and unreasonably insisted upon, has undoubtedly passed beyond 
the possibility of restoration. The maturer judgment of the world will be that it 
deserved to pass, ·for the very simple reason that, contrary to all of the tendencies 
developed by the civilizing processes of the world, it rested upon the power of 
might, not right." 

But in the same address he added: "If the League, which has hitherto rivetted our. 
considerations and apprehensions, has been so entwined and interwoven into the 
peace of Europe, that its good must be preserved, in order to stabilize the peace of 
that' Continent, then it can be amended or revised so that we may still have a rem· 
nant of World aspirations in 1919, builded into the World's highest conception of 
helpful cooperation in the ultimate realization." This could not mean anything but 
that the League - if it could be revived at all - would have to undergo a very 
thorough revision and fundamental alterations. 

Mr. Harding, who had usually voted with the Loage group in the Treaty light, 
also felt called upon to explain that conditions had changed and he now saw clearer 
in the matter: "It was with that feeling of sympathy and desire to serve that, most 
reluctantly and with grave misgivings, as I announced at the time, I voted to accept 
the League Covenant with reservations, designed to preserve our essential liberty 
of action. The record is made, and under the same conditions, confronted by the 
same alternative, I should vote now, as I voted then. But the conditions have chan· 
ged. Experience has brought enlightenment." 

• • • 
The Democratic campaign leaders probably felt that they were lighting a loosing 

balde. But when the polling results were published there was general astonish· 
ment at the enormous majority by which the Republicans had won: out of 25 million 
votes, 16 were cast for the Republicans, only 9 for the Democrats. 

Many reasons go to explain this overwhelming victory. The Democratic Party 
was in a state 01 dissolution, with a leader ooly in name and with a heavy account 
to selde after seven years administration under the most harassing conditions. A . 
reaction against the Party which had been in power during the War, was experienced 

La_ .... Mad .... 1 
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in most countries, when Peace came. In the United States many causes contributed 
to make this reaction particularly strong. The economic crisi~ had reached an acute 
stage and business, whicli plays such an important part in American politics, was, as 
always, enclined to put the blame on the Government. In this case the more so, be
cause President Wilson and his administration had always distrusted "big business" 
and tried to curb its excessive powers. And while Capital was massing its forces 
against Wilson's Party, organized Labour, which had hitherto supported him faith
fully, was deserting him. In the enormous and violent strikes which broke out in 
many American industries after the War, the workers had been disappointed in finding 
the Administration far less sympathetic than, when Wilson was personally at the 
helm. An industrial conference, called for the purpose of conciliating Capital and La
bour, had broken up without result. The farmers were openly dissatisfied, because 
the Government withdrew the measures of financial support to agriculture which had 
been adopted during the War. Most of the tremendous and pressing problems of 
reconstruction, as for instance the control of the railroads, when returned to private 
ownership, had been postponed, because the President desired to concentrate all 
attention, both in Congress and in the public on the one predominant issue: the 
Treaty. 

All the different racial and national groups were also against the Wilson admini
stration: the Irish, because he had not helped them to get the Irish problem brought 
up before the Peace Conference; the Germans, because he had led the United Sta
tes into the War and had not secured more favourable treatment of Germany at Ver
sailles; the Italians, because he had resisted Italy's claim to Fiume. And last, but 
not least: the Negroes were incensed against Wilson as a Southern Democrat: many 
millions of them had, during the War, migrated from th,e South, where they are 
prevented from voting, to the North, where they vote freely, and their vote was dead 
against the PreSident. 

Waa ,b. EO .. • With all t.\lese forces arrayed to defeat the Democrats, one may well ask: What 
.~:; :.~. part, then, did the League issue play in the electoral results? Was the election really, 

Ia .... ? as claimed by Senato'r Lodge and by the American Ambassador to Great Britain, a 
popular verdict against the League? \ 

It would be presumptuous, especially in a foreigner, to pronounce any deftnite 
judgment on this subject. However, a few considerations offer themselves. First 
of all, the total population of the United States amounts to about 110 millions. As 
every adult citizen of either sex - except the Southern negroes - has a vote, 25 
millions can scarcely be 'said to pronounce a final verdict, representing the whole 
nation. 

Besides, popular elections very seldom tum on questions of international policy. 
They are as a rule dominated by domestic issues of a character which more directly 
interests the electorate. This holds lr\Je of the United States to a quite particular 
degree, because the American people has always thought of foreign politics as a 
subject which was no concern of their country's, much less of their own. 

It is true that the War bad awakened the American nation to its international dan
gers and responsibilities, and President Wilson had with fervour and great skill 



THE UNITED STATES AND THE LEAGUE OF NATIONS 339 

called on the latent American idealism for support for his iptemational ideals. But 
no';' a strong reaction Iiad set in: the public was overfed with the League of Nations, 
and the struggle over it seemed to many to have degenerated into a squabble over 
mere technicalities, prompted by political motives rather than by real interest in the 
problem. TJredness and disappointment with the outcome of the War were the pre
dominant feelings. Return to the old policy 01 isolation was generally advocated, and 
the watchwords of the hour were: No foreign commitments I and: America filSt! 

There is good reason for asserting that even if the League question may have 
turned a namber of votelS from the Democratic to the Republican ticket, this num
ber was far too small to affect the result of the election, much less to justify the 
claim that the election was a popular verdict on the League: to the majority of the 
voteJS the League was scarcely an issue at all. . 

• • • 
From the time of the election to the inauguration of the new President on March .......... , HI>-

4th the following year, the Treaty question was in abeyance, as were practically all d1a"::=~ 
the pressing problems of the day. The WUson administration could do nothing but 
mark time_ 

President Harding's inaugural address, in which he was to put forth the program 
of the incoming administration, was awaited with eager impatience. His declarations 
on the League left nothing to be desired in the way of clearness: 

"The recorded progress of our Republic, materially and spiritually, in itself 
proves the Wisdom of the inherited policy of non-involvement in Old World 
affailS. Confident of our ability to work out our own destiny and jealously gar
ding our right to do so, we seek no part in directing the destinies of the Old 
World. We do not mean to be entangled. We will accept no respon~ibility 
except as our own conscience and judgment in each instance may determine". 

"Our eyes will never be blind to a developing menace, our eBlS never deaf 
to the call of civilization. We recognize the new order in the World with the 
closer contacts which progress has wrought. We sense the call of the human 
heart for fellowship, fraternity and cooperation. We crave friendship and har· 
bour no hate. But America, our America, the America, builded on the foundation 
laid by the inspired fathers, can be a party to no permanent military alliance. 
It can enter into no political commitments, nor assume any economic obliga
tions or subject our decisions to any other than to our own authority". 

"We are ready to associate oUlSelves with the nations of the world, great 
or small, for conference, for counsel, to seek the expressed views of World 
opinion, to recommend a way to approximate disarmament and relieve the 
crushing burdens of military and naval establishments. We elect ·to participate 
in suggesting plans for lI1ediation, conciliation and arbitration, and would gladlY 
join in that expressed conscience of progress which seeks to clarify and write 
the laws of international relationship, and establish a World Court for the dis
position of such justiciable questions as nations are agreed to submit thereto"_ 

"In expressing aspirations, in seeking practical plans, in translllting hama... 
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nity's new concept of righteousness, justice and its hatred of war into recom
mended action, we are ready most heartily to unite, but every commitment must 
be made in the exercise of our national sovereignty". 

"Since freedom impelled and independence inspired and nationality exalted, 
a World supergovernment is contrary to everything we cherish, and can have 
no sanction by our RepUblic. This is not selfishness, it is sanctity. It is not 
aloofness, it is security. It is not suspicion of others, it is a patriotIC adherence 
to the things which made us what we are". 

"To day, better than ever before, we know the aspirations of humankind and 
share them. We have come to a new realization of our place in the World and 
a new appraisal of our nation by the World. The unselfishness of these United 
States is a thing proven, our devotion to Peace for ourselves and for the World 
is well established, our concern for preserved civilization has had its impassio
ned and heroic expression. There was no American failure to resist the attemp
ted reversion of civilization, there will be no failure to day or to morrow". 

"The success of our popular Government rests wholly upon the correct inter
pretation of the deliberate, intelligent, dependable popular will of America. In 
deliberate questioning of a suggested change of national policy, where inter
nationality was to supersede nationality, we turned to a referendum to tho 
American people. There was ample discussion and there is a public mandate 
in manifest understanding." 

As the Versailles Treaty was declared unacceptable, another way to Peace with 
Germany had to be found. The old expedient of a resolution of Congress, declaring 
the War at an end, was again resorted to. Such a resolution reserving for the United 

":'-::0.. States all the advantages flowing from the Versailles Treaty, was voted by Congress 
and signed by the President on July 2nd. It was, however; evident that this onesided 
act could nowise reestablish Peace. Negotiations had to be taken up at· Berlin, and 
on August 25th a Treaty of Peace was signed, by which Germany granted to the 

T ..... or P ..... United States all the rights and privileges which she could have claimed under the 
Versailles Treaty. \ 

But this separate Treaty did not wind up the relations with tho Allied and Ass0-
ciated Powers. Although the United States did not claim any territorial acquisitions 
as a reward for her participation in the War, she could not declare herself disintere
sted in certain of the economic consequences of the redistribution of the conquered 
territories: the mandates and the conditions under which they were to be governed, 
especially Mesopotamia with its rich oilflelds and the island of Yap with its conver
ging cable communications were 01 great importance to the United States. 

This was the means of breaking the policy of strict isolation to which the Ameri
can administration had for a while returned. It was evident that this policy could 
not be maintained for any length of time, if America were effectively to pursue her 
economic and military interests. For merely selfish reasons she had to take up again 
her relations with her mighty neighbours across the two oceans. This was done in 

...... 1..... a bold and greatminded spirit by calling the Washington Conference. Its main impor
eo.......... tance will perhaps in future be found to lie in the fact that the United Ststes again 
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took the place which must always be reserved for h~r among the Great Powers who 
decide the destinies of the World. 

In the particular respect with which we here are concerned: the relation of the 
~nited States to the League of Nations, the Washington Conference also had a bene
ficent inIIuence: it cleared the political atmosphere which had been clouded by the 
controversies over the reservations and the project of a competing association of 
nations. This last idea was discarded. The American people is again placed before a 
clear choice: whether to join existing League or to keep aloof. 

What the outcome of the choice wJll be is impossible to say. The working of thlt 
League may help to convince the Americans that the Covenant never intended to 
create a Saper-State, and .that such a creation would never be tolerated by the Euro
pean States. For the United States the decisive factor will no doubt be whether 
the League proves a success or not. No llllllliint of European imprecations for help 
to solve Europe's problems is likely to have any effect, except to make the American 
mind suspicious. But if the League proves to be a going concern, full of vitality 
and promiSe, the. United States may perhaps convince herself that it is in her own 
interest to join. There is nothing that succelids like success. 

L1TTERATURE. 
The history of the 8gbt over the Treaty remaina to be written. One of the main 80UI'CeII for 

auch a blato..,. will of course be die S.w. D •• ,.,.. sod Ibe voluminous repOrla of Ibe 
. "HHrinp •• '0,." tIuJ Commiffu on For.ign R.r.tiona UnU.d S_ SeW. 66th Congr ... 

1st SBsafDlI"'. A abort J'e8IIID6 of the Senate votes and the reservations i. given in two very 
uoefuJ pampblelB: "TIuJ UlIlled S_. S.w. IUIIl tIuJ Tr.aty" (a League of Natious" vol. III 
Nr. 4, publiabed by die Wotld Peace FODUd.tiOD, BoatOD) and "TIuJ Tr.1Il7 of P._ with G.r· 
"""" ill tIuJ Un1U4 5_ S.noll," (a JuterlUltiOnaJ COD.iliation" Nr. 153, publiabed by Ibe 
American Aaaocladon ·fot JDtemationaJ ConoiH.tion.) The • World Peace Foundation" h .. 
publiabed two more pamphleIB beating OD Ibe subject: "loin! Dab,.,. on tIuJ C"".nanI of Paris 
b._n H.nry Cabal LotIg. IUIIl A. uar ..... lAm ... ' (vol. II Nr. 2) and "TIuJ C"".nanlor. 
ullon all tIuJ C .... ....., of tIuJ Lugru of NtdiDna" by WiUi4m H"",1ITIl Tafland olber, (vol. 
II Nr.3). 

Furtber may be mentioned: 
Prol_ CII",' .. Soymo.,.: "Woo"""" Wilsoa IUIIl tho WorU WIU" (in· The Chroniclea of 

Ameri ..... Yale UDivenity Preaa 1921., 
Proleaoor WW. B. Dodd: .. Woodrow Wilson IUIIl Ills Work;" New York 1921. 
Jo .. ,. P. Tamalfl': "Woo~ Wilsall .. I in01ll /Jim". New York 1921. 
Ro •• rt Lasing: "TIuJ P ..... N.golitdiDna. A P.rsoMl Nturtltl1!ll". New York 1921. 
5_ .. 1 Colcord: "TIuJ GrNt D ... ,lion. Bringing inlo the Light Ibe Real Meaning and Man

da .. of the Harding Vote .. to Peace. New York 1921." 
A COl\eetiOD of Preaident WiIsa .... _hoo and m .... gea OD the War and the League of 

N.tiona has been publiabed by Harper " Brothera, New York, in live volum .. , bearing Ibe 
foHowiDg titl .. : .. Wily W. tuB ct w ... ": "In 0.,. First r.", of WIU": "G...".,.,. •• of P.IlU": 
·'lllt.mctiorud lu~' and II fhe Hop. Of 1M Worlll'.... . 



CHINA AND THE LEAGUE OF NATIONS 
BY 

V. K. WELLINGTON KOO. 

China is for the League of Nations, because it not only provides a meeting 
ground for the cooperation of all nations to discuss problems common to them all, 
but also is an endeavor to promote the idea that justice shall be the standard in 
the conduct of international relations. For peace which is its constant aim can be 
made permanent only when it is built upon the foundation of justice. While the 
dbctrine that • Might is right" still prevails in many countries, China has been a 
constant believer for centuries in its antithesis, namely, that "Right is might". 
She has always regarded resort to force for the settlement of international problems 
as iniquitous and immoral. The sentiment of pacifism has been so highly developed 
in China that a popular proverb rings everywhere in China that "good iron is never 
used for making nails nor does a good man care to be a soldier". 

In the eighty years since the commencement of her regular intercourse with 
the West, she has sustained many losses in territory and in rights, not because 
her case was weaker but because her arms were inferior. She realized the cost
liness of her ideal and was wondering whether it would not be a wiser policy to 
follow in the foot-steps of the Occident. She was at the cross-roads when the 
League of Nations was born. No sooner had she heard the first echoes of the 
movement in the West for the founding of a League 01 Nations than her people 
chanted its praise throughout all parts of China and her press unanimously". threw 
its support in favour of the noble cause. 

It may appear striking on first thought that a new movement of this kind 
should have been accorded such a spontaneous and sympathetic reception in China. 
But in the light of her past history it is only a natural result. As early as 1120 
B. C. when China was still a loose confederation of countless autonomous political 
entities, three thousand nations met at Mengtsin under the auspices 01 Wu-wang, 
the second ruler of the Chow Dynasty, for the purpose of forming a League to 
promote international cooperation and maintain peace and security. While it did 
not become a permanent institution, its example was many a time followed after
wards for the settlement of international disputes and promoting peace. And this 
idea of the wisdom of a concerted effort to promote the common interests of inter
national peace and good understanding has been handed down to the Chinese 01 
the present generation through the writings of the Chinese sages, such as Con-
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facius, Mencius, and Meli. China, therefore, did not entertain the least hesitalion 
three years ago in jOining the League whose advent had been the hope and predic· 
lion of the Chinese people for centuries. 

The Republic of China formally became a member of the League by signing and 
r~lifying the Treaty of St. Germain, September 10, 1919. She lOOk an aclive part 
in its formalion. She was one of the four Powers elected by the Powers of limited 
interests at Paris Conference to represent them on the Commission of the League 
of Nalions. Though she was not immediately requested in Paris by the Principal 
Allied and Associated Powers to sit on the Council, she was elected by the First 
Assembly by a large majority as one 01 the non·permanent members on the Council, 
on December 6, 1920. On October 5, 1921, she was reelected to that post by 
the Second Assembly. 

China's participation in the work of the League has been aelive. She sent a 
large Delegation to each of the two Assemblies thus far held. The Chinese Repre
sentative on the Council had the honour to preside at the fourteenth Session of 
the Council and. open the Second Session of the Assembly at Geneva on Sep
tember 5, 1921 as acting Chairman of the Council. No less interest has been shown 
by China in the various aelivilies 01 the League such as the Brussels Financial 
Conference, the Permanent Commission on Transit and Communications, the 
Opium Advisory Committee, the Amendments to the Covenant Commission, the 
Permanent Advisory Commitee on Military, Naval, and Aerial matters, the Inter
national Labour Conference, and the Emigration Conference. On the Permanent 
Court of Internalional Justice Dr. Chung-hui Wang, fOl1l1erly Chief Justice of 
China, was elected by the Assembly of 1921 as one 01 the deputy judges. 

. For the maintenance of the League, China happens to be the only non-perma-
nent member on the Council whose share of Hnancial contribution to the League 
is the -same as that of its permanent members, and as such she bears an important 
part 01 the League's expenses. 

To facilitate aelion on measures taken by the League and promote intercourse 
with its Secretariat, China maintains a permanent Delegation to the League with its 
headquarter at London and a liaison ofHce at Geneva. There are besides a number 
of Chinese societies established for the purpose of propagating the cause 01 the 
League. Headquarters of these associations are generally stationed in the Chinese 
Capital, Peking, with branches located in dillerent parts of the world wherever a 
large number 01 educated Chinese are found. 

Such is the relalion between China and the League. Her atlitude toward this 
world organizalion is one 01 sympathy and support. She is in full accord with its 
high purposes and desires to continue to extend to it her utmost cooperation. There 
are of course in China, as elsewhere, skeplics who doubt the possibility 01 the 
League becoming an elleclive organ to serve the cause of international justice and 
peace, and enthusiasts who think that the League should not hesitate to intervene 
in all questions allecting the peace and good understanding between nations. But 
the great bulk 01 enlightened opinion in China, however, holds no illusion about 
the League. It is favourable but it realizes that a great cause like that of the 
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League of· Nations requests time to overcome its difllculties and to develop its 
influence and prestige commesurate with the magnitude of the problema which 
await its solution. 

The prevailing view in China is that the League of Nations, conceived In the 
throes of a great war and brought into existence in its wake" cannot suddenly 
develop into a powerful institution immediately effective for all its high purposes 
any more than a new infant born after severe travail can grow into a robust child 
overnight. The task which the various peace treaties have laid upon the League 
to take charge of a number of important problema arising solely from the peace 
settlement of the Great War is not only difllcult to perform but easy to give rise 
to misconceptions and criticisms. But considering the circumstances under which 
the League was brought into life, this burden was perhaps unavoidable at the time 
of its birth. 

Consideration of this aspect of the League's life strengthens the hope which is 
prevalent in China that all the nations of the world may join the League as early 
as possible, so that it can be a truly universal organization and that In the setde
ment of such problema the League will be able to prollt in its deliberations by the 
inlluence of really worldwide opinion. 

One of the sure ways to assure and hasten the development of the League would 
be to promote its prestige and insure its authority by every available means. The 
active participation, for example, of the leading statesmen in power in their respec
tive countries would be of great value to the cause of the League. It would serve 
to emphasize the real importance of this unprecedented form of international coo
peration in the interest of justice and peace, and add greater authority to its deci
sions. For the League is undoubtedly still in its infancy and needs the fostering 
care of those who are in a position to help as well as the sustained interest of the 
peoples of the world whose future weUare is deeply involved in the future· of the 
League. 



L'ENTREE DE LA NORVEGE DANS LA SOCIETE 
DES NATIONS .. 

PAR 
MIKABL It LIB 

A mesare que so d6veloppait la guene mondiale, Ie people norv6gien prenait un 
int6r6t de plus en plus vif pour un arrangement susceptible d'assarer la solution' 
pacifique des conllits internationaux. 

A une Runion l Christiania, en oc!Obre 1918, fat fond6e La SocUt' noTV~gienne 
pour III Ligae du NatiolUl", dont Monsieur Fridtlljol Nansen fat Ie pr6sident. Cette 
soci616 pablia peu apres une d6claration dans laqueUe eUe pr6c:isa les prineipes 
qui devaient fonner la base d'ane v6ritable Soci6t6 des Nations. Cea .prineipes 
g6n6raux" disaient en substance: 

"I.e but de la Ligue des Nations est de rendre la guerre impossible et de Ira

Varner pour Ie d6veloppement des inl6rats commans des peuples. 
n faut cr6er ane organisation de droit international avec des organes sasceptibles 

de diriger Ie d6veloppement du droit international et d'lSSarer une solution paci
fique de !Ous les conllits inlernationaux. 

Toules les nations civilis6es ont Ie droit d'atre membres de la Ligue et de prendre 
part aWl d6bats relatifs • sa cr6ation el l la 'onnalation de ses statuts. 

Tons les conllits internationaWl doivent etre d6f1nitivement traneh6s par la 
m6diatioD, par I'arbitrage ou par des tribanaWl internationallll. Auean membre de 
la Ligue ne doit so faire justice lui-meme. 

Les nations faisant partie de la Ligue De doivent pas concJare de trai!6s secrets. 
Aucane convention entre les nations appartenant l la Ligue n'est valable avant 
d'avoir 6t6 pub\i6e." 

En f6mer 1919, Ie Storting norv6gien adresaa l la Conf6rence de la Pm l Paris 
un t616gramme par lequel!'lSSembl6e nationale norv6gienne se raniait ll'id6e de la 
fonnation d'ane Soci6t6 des Nations pour pr6venir.les guerres fatures. I.e Storting 
ajoutait que la cr6ation d'ane teUe soci6t6, bas6e sur les principes du droit et ouverte 
l !OUtes les nations civilis6es, semt salu6e par Ie peuple norv6gien comme I'un des 
plus grands progres dans l'histoire de l'hamanit6. 

En meme temps Ie gouvernement norv6gien prit la question l !'6tude. Alin 
d'esaminer la question de savoir si la Norv~ge devait adh6rer au paete de la Soci6t6 
des Nations adopt6 l Paris Ie 28 avril 1919, Ie gouvemement institaa un comit6 
d'experts comp0s6 de MM. O. BlBhr (pr6sident), alors ministre de la justice, Joh.· 
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Ludlll. MOlllinckel, ancien pr6sident du Storting norv6gien, Joachim Grieg, armateur, 
Chr L. Lange, secr6taire g6n6ral de I'Union interparlementaire et Mikael H. Lie, 
prolesseur de droit l I'Universit6 de Christiania. 

Ce comit6 pr6senta un rapport d6tai116 en septembre 1919, c'est·l-dire l UII 

moment oil I'on n'avait encore ancune garantie que les autres Etats et surtout les 
grandes Puissances signataires du Trait6 de Paix ratifiassent Ie pacte de ra Soci6t6 
des Nations. 

Au cours de 1'6tude de la question concernant les rapports du pacte l la con
stitution et l la 16gislation norv6gienne, Ie Comit4 d'experts exprima ainsi son 
opinion sur Ie caract~re g4n4ral de la Socia4: 

"Si par la londation de la Soci6t6 il est cr66 un Etat 16d6r6 ou une F6d6ration 
d'Etats indissoluble, la libert6 d'action des autorit6s norv6giennes ne pourrait 
s'engager au sujet des questions dont iI s'agit ici, sans introduire des modifications 
dans sa constitution. 

Or Ie pacte ne cr6e ni un nouvel Etat sup6rieur, ni une f6d6ration d'Etats indisso
luble dans Ie sens ordinaire de ces termes. La Soci6t6, ni aucun de ses organes, ne 
possede une autorit6 16gislative pouvant engager directement les dill6rents membres 
du pacte ou leurs ressortissants. 

La Soci6t6 est une nouvelle cr6ation de la plus grande port6e dans Ie domaine du 
droit international. C'est une r6union libre d'Etats souverains et d'autres Puissances 
autonomes pour la sauvegarde de certains int6rilts de politique ext6rieure communs 
bas6e sur Ie principe de la Iibert6 de chacun de ses membres, tant en ce qui concerne 
leur intention d'entrer et de rester membre de la Soci6t6. Lorsqu'il est question 
d'actions communes pour Ie maintien des int6rilts communs, l'appr6ciation de la 
situation des dill6rents membres est soumise l de fortes limitations. Mais marne 
l ce sujet, l'id6e de la coop6ration libre forme autant que possible Is base de I. 
Soci6t6. Les d6cisions du Conseil relatives aux mesures militaires doivent obtenir 
la sanction de ceux des membres de la Soci6t6 .qui doivent y prendre part. La 
Soci6t6 n'a aucune arm6e internationale organis6e sur laquelle elle peut s'appuyer. 

L'existence de la Soci6t6 repose surtout sur l'id6e de justice qui pendant la 
guerre s'est r6pandue dans les masses de presque toutes les nations civilis6es et 
notamment dans celles du peuple norv6gien. Cette conception envisage que les 
Etats sont oblig6s autant que possible de r6s0udre les confiits internationalll[ sans 
en appeler aux armes. Cette obligation est valable all' meme titre pour tous 
les Etats adh6rents, sans '6gard l leur importance ni sux forces arm6es dont ils 
disposent. Ce but ne peut eire atteint que par la cr6ation" de certains organes 
collectifs et par )'engagement pris par les Etats de prendre certaines mesures com
munes pour sauvegarder Ie but de la Soci6t6, en meme temps que la libert6 d'action 
de chaque Etat est l un certain degr6 Iimit6e, lorsqu'il veut laire respecter ce qu'i1 
considere comme son droit." 

Se basant sur I'histoire de I'origine du paete surtout sur 1e5 pouparlers 1 Paris 
en mars 1919 auxquels assistaient les d616gu6s des Etats neutres, au sujet des 
modifications de I'avant-projet du 14 f6vrier 1919 qui furent Ie r6sull8t de ces pour-
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parlers, Ie Comit6 exposa comment il faillait inte1l!r6ter les dilf6rentes dispositions 
du 'pacte. A ce suiet il est int6ressant de voir les d6clarations qui donnent une id6e 
de l'importance de la Soci6t6 pour les Etats ayant conservlll leur neutralitlll pendant 
la guerre: 

La facult6 accordille au Conseil de fa Socillltill d'intervenir dans les con8its inter
nationaoX, prillsente, ll'avis du comitlll, certaines dif6oultills, notamment au point de 
vue des petits Etats. Toutefois Ie comitlll norv6gien faisait remarquer que la dispo
sition relative lUX conventions d'arbitrage de I'article 13 du pacte et l'id6e d'un 
tribunsl permanent international, contenaient des garanties contre les abus. Les 
petits Etats possMent l ce suiet certaines id6es particuli~res que Ie pacte expose 
d'une fa90n ezcellente et qui peuvent etre ultillrieurement d6velopp6es plus tard.Le 
comit6 rappela II ce sujet que 'Ie Storting norvillgien s'6tait d6jl'ra11i6 en 1890 II la 
politique d'arbitrage fa plus lib6rale. Ek 1911". le,Storting vota une adresse au gou
vernement, invitant celui-ci II signer des traitills d'arbitrage qui comprenaient taus les 
con8its. L'adhillsion de la Norv6ge lila Socilllt6 des Nations activerait les elforts pour 
la r6alisation de. ce programme. Et au meme degrlll que Ie principe de I'arbitrage 
serait reconnu, l'activitlll du Conseil de la Socilllt6 pendant les con8its internationaOJ: 
serait restreinte. 

Au Bujet des principes d'organisation sur lesquels repose Ie pacte Ie comitlll dit: 
"II semble juste que les grandes Puissances aient la plus forte reprillsentation 

dans Ie Conseil et qu'elles ezercent ainsi une inftuence prillpondillrante sur les 
d6cisions du Conseil par la raison que ce seront ces Puissances qui devront porter 
I~ fardeau principal, quant il s'agira d'en assurer l'ez6cution. Ce seront les grandes 
puissances qui, lorsqu'il sera question de l'emploi des forces militaires, devront pro-

. curer les elfectifs principallJ:. On peut supposer qu'il est peu prObable que I'on exi
gera des petites Puissances de contribuer par des contingents militaires, sauf dans des 
cas tout II fait singuliers. En tout cas eUes resteront fibres de s'y opposer. 11 est 
probable qu'il en sera bient6t ainsi, que ,Ies grandes Puissances seront seules l 
procurer les troupes ou les navires de guerre nillcessaires pour l'ez6cution des me
sures prescrites par Ie Conseil. 

Quant l I'organisation de I' Assemblofe, 1'6gaJit6 iuridique entre les grands et 
les petits Etats est maintenue. Done il est de la plus grande importance que la 
position de I' Assemblille soit af8rmille en lui donnant autant que possible des 
attributions importantes. 11 faut chercher II en faire un Parlement des peuples 
d'oh I'opinion pubJique gillnillrale peut ezercer sa pression parlementaire sur Ie 
Conseil et ses d6cisions. La soci6t6 doit, comme I'a exprimlll Ie prillsident Wilson, 
devenir Ie grand forum de I'opinion mondiale." 

A ce suiet Ie Comitlll proposa que Ie nombre des d616guills de chaque membre 
de la Soci6t6 II I' Assembl6e soit portlll de 3 .. 5. . 

Le comit6 constata 6galement avec plaisir Ie progr~ r6alislll par la reconnaissance 
du principe de la pUblicit6 dans les rapports internationaOJ:. II s'appuyait en cela 
sur l'article 18 du pacte qui d6clare, que tous les traitills secrets restent sans !llfet 
et il insistait sur I'importance des dillbats publics au Conseil et l l'Assemblllle de la 
Soci6t6. 
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10 Comit6 trouvait qu'il 6tait peu heureux qu'une grande partie de l'Europe 
reste en dehors de la Sooi6t6 au moment ot! se posait la question de l'adh6sion de 
la Norv~ge. Si 1 I'avenir il devait en r6sulter la formation en Europe de deux 
grands proupes de Puissances, ce fait 6tait de nature 1 6veiller les craintes les 
plus graves. L'abandon de la neutralit6 dans son sens traditionnel et qui est I'une 
des suppositions du pacte de la Soci6t6, renfermerait en ce cas de grands risques. 

Cependant 1 I'avis du Comit6, il n'y avait pas de raisons s6rieuses de craindre 
que Ie d6veloppement politique ne prenne cette direction. Une grande partie de la 
s6curit6 qu'offrait la neutralit6 s'6tait • jamais 6vanouie pendant la guerre mon
diale. En r6alit6 II fallail sur co domaine proc6der • une reconstruclion compl~le, 
i1 fallail arriver • la reconnaissance d'un r6gime de neutralil6 bas6 sur les exp6-
riences el les id6es de ces demi~res ann6es. Suppos6 meme que cela fOt possible, 
il 6tait douteux que les lentatives en ce sens recueillent la sympathie n6cessaire 
des parties dirigeanles inlemationales. 

Se r6f6rant aux articles 10 et 20 du pacte, Ie Comit6 main tint Ie point de vue 
que Ie trait6 d'int6grit6 conclu en 1907 par la Norv~ge avec la Grande-Bretagne, Ia 
Prance, I'AlIemagne ella Russie devail etre consid6r6 comme d6chu par Ie fail 
de l'enlr6e de la Norv6ge dans la Sooi616 des Nations. 

10 Comit6 trouvait que les dispositions du pacle relatives 1 la r6duction des 
armements, n'6taient pas assez radicales, mais trouvail cependanl que I'arrangemenl 
propos6 par Ie pacte 1 cel 6gard constituait un premier pas vers un all6gemenl des 
charges militaires qui p~ent sur lous les peuples. 

10 Comil6 conseillanl • l'unanimil6 1 la Norv~ge de faire partie de la Soci6!6 
des Nations, exprima son opinion en ces lermes: 

"II esl de la plus haule importance que les petits Etats repr6senl~ aussi forte
menl que possible, puissenl prendre part 1 la nouvelle collaboration inlemationale 
d~ Ie premier jour. II sera ainsi possible d'esp6rer que les principes de la politique 
internationale et la communaul6 de droil international que ces Etats, en vertu de 
leur situation sont appel6s 1 pr6coniser, laissera son empreinle sur la vie inter
nationale de I'avenir. A ce point de vue, iI y s donc lieu d'insisler sur les obligations 
id6ales qu'ont les petites nations 1 se rallier 1 la Soci6t6. \ 

L'id6e de solidarit6 esl devenue une puissance sussi dans Ie domaine international. 
Quelles que soient les critiques que I'on puisse soulever contre la mani~re dont 
on a cherch6 1 r6aliser cette id6e, it faut reconnaltre que Ie pacte repose sur cette 
id6e. Apr~ la guerre mondiale, les besoins et les exigen.ces de justice qui Be font 
valoir dans les rapports intemationaux, sont devenus tellement pressants que Ie 
comit6 a la ferme conviction que Ie d6veloppement futur assurera la suppression 
des imperfections. 10 Comit6 a 6galement la conviction que notre pays, comme 
les autres petits pays qui n'ont pas pris part 1 la guerre mondiale, ont une mission 
sp6ciale lorsqu'iI s'agil de cr6er une base sOre et !!quitable pour la vie intemationale 
de I'avenir entre les Etats." 

La d6claration du Comit6 reposait sur la supposition que les Puissances princi
pales du trait6 de Versailles, notamment les Etsts-Unis d'Am«!rique, Ia Grande-
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Bretagne et la France accepteraient Ie pacte des nations tel qu'i1 avait 6t6 d6f1nitive
ment adopt6 1\ la conf6rence de Paris. 

Apres que 32 des Puissances associ6es et aIli6es eurent rati66 Ie trait6 de Paix 
avec I' Allemagne et en cons6quence adh6r6 1\ la Soci6t6 des Nations, Ie Comit6 
rendit, Ie 31 janvier 1920, une d6claration suppl6mentaire. La majorit6 du Comit6 
(tODS it I'exception de M. Mowinckel) maintient son opinion, meme en suppcisant que 
les' Etats-Unis d'Am6rique restent en dehors de la Soci6t6. L'id6e londamentale: 
Ie devoir de tous les membres de la Soci6t6 de ne pas prendre les armes • 
l'occasion d'uo conllit international quelconque avant d'avoir essay6 les moyens 
paci6que&, constitue, it I'avis de la majorit6, un progr~ 6nonne. "Ce que I'on con
sid6rait avant la guerre coliune un but lointain est devenu une r6a1it6 par la cr6ation 
de la SOO6t6, une r6a1it6 avec de riches pOSllibilit6s pour son d6veloppement lutur, 
par ce que ce nouvel arrangement concorde avec un ,esprit de justice international 
vivant et lort. Tout Ie monde, aussi CeWl: qui ont organis6 la Soci6t6, savent et 
sentent qu'elle a encore ses d6fauts, qu'elle se ressent d'6tre n6e SODS I'amertume 
que la guerre a 1aiss6e. Mais nons savons, et nons sentORS tons aussi, qu' it mesure 
que Ie temps s'6coulera et que nons aarons acquis de l'exp6rience, Ie nouvel orga
nisme international doit subir des am6liorations, ce qui est d'ailleurs express6ment 
pr6vu par Ie Pacte. La Soci6t6, telle qu'elle est actuellement, est cependant Ie seul 
lait lumineWl:, Ie seul qui lasse esp6rer uoe meilleure organisation mondiale. 
Si cette tentative 6choue laute de con6ance, personne ne pouvait pr6voir les con
s6quences. " 

M. MOWINCKBL 6t certaines r6servations qui cependant ne Iurent pas express6-
ment fonnul6es. A son avis l'adh6sion des Etata-Unis 6taii n6cesSaire pour assurer it 
la Soci6t6 une base large et garantir qu'elle devienne une Iigue comprenant toUs les 
peuples civilis6s. Une Soci6t6 dont les Etata-Unis ne laisaient pas partie et avec les 
puissances victorieuses dominant dans Ie Conseil de la Soci6t6, constituerait un dan
ger de la lonnation d'uo groupe adverse. En meme temps iI Iallait souligner I'impor
lance du lait que les trois pays scandinaves avaient adopt6 Ie meme point de vue it 
1'6gard de la question de l'adh6sion des Etats neutres it 18 Soci6t6. 

Cependant I'opinion publique avait quelque dif6cult6 it adopter un point de vue 
d6l1nitif dans la courte p6riode avant Ie mois de mars '1920. 

Tout d'abord en vue de I'importance que la question pourrait avoir pour la situa
tion internationale de Ia Norvbge dans )111 avenir ind6f1ni. Egalement parce qu'iI 
r6gnait une certaine incertitude au sujet des obligations que Ie pacte imposait aWl: 
membres do Ia Soci6t6., II y eut naturellement aussi des m6prises. 

C'est ainsi que de plusieurs cat6s, on pr6tendait que la relation intime du pacte 
avec les Trait6s de Versailles et de St. Gennain obligeait taUs les Etats adh6rants 
~ donc aussi les neutres - it se porter garants pour I'accomplissement des obliga
tions que ces trait6s avaient impos6 aox peuples vaincus. L'article 10 du pacte lut 
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compris dans Ie sens que les membres de la Socit!t6 acceptaient une garantie 
mutuelle sans conditions pour Ie status quo territorial dans Ie monde. 

A cela venait s'ajouter I'incertitude au sujet des obligations militaires qui, lors 
d'une action dt!cidt!e par la Socit!tt! seraient impost!es aux membres, tant II I't!gard 
du droit de passage que de la participation aux opt!rations militaires. Enftn on doutait 
de la valeur rt!elle du droit de sit!ger et de voter au Conseil que I'art. 4 du Pacte 
accorde II tout membre de la Socit!t6 qui n'y est pas reprt!sent6, lorsqu'il est question 
d'affaires touchant particuli~rement les intt!rats de l'Etat en question. 

Dans certains cercles la conception de l'origine de la Socit!t6 6tait dt!jl dt!cisive 
pour exiger que la Norv~ge se tint t!loignt!e de toute celie affaire. Ceux qui pro
fessaient de fortes sympathies pour Ie peuple allemand dt!signaient la Socit!tt! comme 
une alliance des vainqueurs; son but t!tait d'assurer II ceux·ci les fruits de la 
victoire. L'adht!sion des Etats neutres devaient uniquement servir II camoufter la 
vrai nature de la Socit!tt!. A cet tIgard on ne proc6da II aucune apprt!ciation de la 
possibilitt! qu'une association d'un si grand nombre de puissances ayant chacune 
leur caract~re particulier, puissent poursuivre une politique commune et agres
sive.--

Dans une lettre du lor octobre 1919, signt!e par Ie prt!sident, M. Ie professeur 
NANSI!N et adresst!e aux autoritt!s de l'Etat, la Socit!t6 Norvt!gienne pour la Soci6t6 
des Nations conseilla d'accepter sans conditions Ie Pacte tel qu'il t!tait. Celie letlre 
disait en outre: 

"Toutes les nations doivent saluer avec joie que Ie Trait6 de Paix, qui a mis ftn 
II la longue, dt!sastreuse et sanglante guerre mondiale, a mis en premibre ligne un 
arrangement qui cherche II t!difter une socit!tt! mondiale pour assurer la paix future 
et Ii organiser des institutions, dont Ie but serait de rt!gler les conflits intematio
naux par des conft!rences, par I'arbitrage et par des tribunaux intemationaux. 

Jamais une tentative semblable d'organiser toutes les dt!mocraties du monde pour 
la lutte commune contre la guerre n'a t!tt! faite. 

Certe&, telle qu'elle t!tait esquisst!e, l'organisation a ses dt!fauts, et I'on peut la 
critiquer. Nous dt!sirons des mesures plus prt!cises et plus fortes vis-li·vis d~ mili
tarisme et des armements des Etats, et nous considt!rons l'arrangement d'un arbitrage 
complet pour tous les conftits intemationaux futurs comme I'idt!al qu'il faut atteindre. 
Mais nous voyons dans celie convention I'expression de ce qui a t!t6 pratiquement 
ext!cutable en ce moment. Celie tentative II elle seule constitue dt!jll un pas t!norme 
qui nous t!loigne de I'anarchie qui a regnt! jusqu'ici dans les rapports intemationaux, 
un pas vers Ie r~gne de la justice et de la loi aussi entre les nations." 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••• • 

"Ia Socit!tt! des Nations doit se baser sur une opinion mondiale. Sa force morale 
doit rt!sider dans l'adht!sion de tous les pays, et les petits pays non plus ne peuvent 
se soustraire aux obligations d'y contribuer. En s'abstenant, ils seraient exclus du 
reste du monde civilist! dans Ie travail pour Ie plus grand des problbmes moraux, 
politiques, sociaux et t!conomiques que doit rt!soudre une socit!tt! compost!e de l'hu
manitt! civilist!e ..•.•• " 
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Peu l peu les diverses opinions s'accentu~rent:. 
On regrettait g6n6ralement que Ie peuple norv6gien n'eilt pas I'occasion de se 

prononcer sur la question de l'entr6e lla Soci6t6, soit par un r6f6rendum, soit par de 
nouvelles 61ections au Storthing. 

LeS deux groupes du parli oU1lrier - les socialistes et les communistes - se 
d6claraient adversaires de l'adh6sion, parce que Ie Pacte ne satisfaisait pas au pro
gramme d'un d6sarmement complet. 

Dans les partis bourgeois - tant pour ce qui conceme les partis conseT1lateurs, 
Ies liblfrawc, /a gauche et les rUmocrates Oll1lriers - on IItait partisan de l'adh6sion 
de la Norv~ge sans conditions. Dans chacun de ces partis des opinions indl1lidlleUes 
se faisaient valoir, soit pour dllconseiller l'adh6sion par des' raisons de principe, 
et soit pour l'accepter comme une, n6cessit6 jlolitique, bien que Ie Pacte ne satis
fasse pas au exigences id6ales qui devaient etre d6cisives. 

Avant que Ie ,gouvemement prit sa d6cision, il faUut 6clairer la situation mili. 
taire de la Norv~ge dans la Socilltll. 
D'apr~ les, d6clarations des autoritlls militaires et navales, Ie rUpartement de /a 

d~/ense (Ie Ministre AAVATSMARK) trouva qu'il fallait supposer: 
.. que la Socillti\ n'offre aucune garantie pour que la Norvflge ne filt pas entraln6e 

dans une guerre, 
, que la Norvflge dans la Soci6t6 pourrait etre oblig6e l employer des mesures 

militaires ou autres contre un pays qui, l notre avis, avait Ie droit de son catll et 
,avec lequel il est de notre int6r!t d'entretenir de bonnes relations, 

qu'en quanti! de membre de la Soci6tll, nous n'avions plus en r6slit6 notre ind6-
pendance au sujet de la fa~on doni nous devons organiser notre d6fense et employer 
nos forces militaires, et 

que dans certains circonstances, il dllpendra seulement de la force de nos propres 
effectifs si nous pouvons r6sister l une attaque." 

Le d6partement de la d6fense pensa cependant pouvoir recommander l'adh6sion 
de la Norv~ge dans Ie cas oil Ie Danemark et 1,,- SuMe y adhllraient. 

Le Minist~re des Affaires Etrangflres (Ie Ministre IHLBN) exprima son avis sur 
Ie catll militaire de la question en interpretant I'art. 8 du Pacte dans Ie sens .. que 
Ie pacte par cette disposition vise la r6duction des armements, et ne statue aucun 
devoir des membrea de la Soci6tll d'entretenir un certain armement militaire. II 
reasor! cependant des dispositions du pacte qu'il suppose, comme un fait, qu'il y ait 
dans chaque Etat une certaine force militaire". 

Le Minist~re des Affaires Etrang~res se rallia d'ailleurs pour les points essentiels 
• ce qu'avait elCprim6 Ie, Comitl! des experts et ajouta: 

RL'essentiel de la question de l'entr6e de la Norvflge dans la Soci6tll est que, mal. 
gr6 les d6fauts du pacte, la Soci6tll constitue un pas important et s6rieux vers la 
possibilitll de l'abolition de la guerre, et que la Norv~ge ne' peut rester indiff6rente 
vis-l·vis des efforts que I'on fait pour poser une base plus solide et plus juste pour les 
rapports internationaux de I'avenir. Au moment oilles peuples sont appel6s • colla. 



MIKAEL H. LI E 

borer II une meilleure organisation de la justice internationale, Ie devoir de la Nor
v~ge est d'!tre pr6sente d" Ie commencement et de contribuer l celie collaboration 
internationale pour assurer la pRix et prendre part ainsi l la r6a1isation du but 61ev6 
du pacte." 

Le Conseil des Ministres r6uni Ie 13 f6vrier 1920 chez Ie Roi, accepta ll'unani
mit6 la proposition du Ministre des Affaires Etrang~res tendant l demander I'appro
bation du Storting pour l'adh6sion de la Norv~ge l la Soci6t6 des Nations. 

Le projet du gouvernement fut discut6 au Storthing les 3 et 4 mars 1920. 
La situation dans l'Assembl6e Nationale 6tait l peu pr" la mame que dans la 

population. 
Le parti ouvrier combattait Ie projet en partant du point de vue manifest6 dans 

les d6cIarations suivantes: 
M. GJOTSTEIN:" ....... Plus j'ai 6tudi6 celie affaire, plus iI m'a 6t6 difftcile et 

/I la ftn presque impossible de recommander avec une conscience tranquille l'adh6-
sion de la Norv~ge, et ce n'est pas parce que I'on veut cr6er une grande et nouvelle 
organisation internationaIe, une· organisation qui, comme on dit, peut restreindre 
l'ind6pendance du peuple norv6gien. Je me permets l celie occasion de dire que Ie 
parti socialiste, plus que toute autre organisation, a port6 ses efforts sur une organi
sation internationale. Pour les ouvriers, c'est III une n6cessit6 absolue pour faire adop
ter leurs revendications de trouver I'appui dans tous les pays et cr6er des organisa
tions internationales. Nous comprenons parfaitement que s'iI faut r6soudre celie grande 
et difftcile question, ce n'est qu'li I'aide d'une organisation internationale. Mais je 
suppose que tous sont d'accord, que si nous devons former celie organisation, iI nous 
faut avoir la garantie non seulement quant lla mani~re dont elle sera form6e, mais de 
la construction meme de I'organisation, que les principes memes sur lesquels elle est 
bas6e, soient tels que I'on puisse dire avec une certaine conftance - je serai 
mod6r6 - qu'elle. alleindra son but. Plus j'ai 6tudi6 celie question, plus je suis 
arriv6 au r6sultat que telle qu'elle est form6e, celie organisation n'atteindra ~as son 
but. Pour ma part, je crois que celie organisation contient en elle-marne Ie germe 
de sa mort, ou pour employer une expression de Henri Ibsen: Ce bateau a un 
cadavre dans la cale. Le cadavre dans la cale c'est que d'apr~ Ie pacte la guerre 
est maintenue. II y a une possibilit6 de guerre. On peut pour ainsi dire, que I'on 
s'est assur6 de faire la guerre. Et Ie grand nerf de 1& guerre, les armements ont 6t6 
mlintenus. Pour moi, celie Soci6t6 accepte et enregistre justement ce que la Soci6t6 
devrait abolir par sa cr6ation, et s'il en est ainsi, on m'excusera de ne pouvoir re
commlnder l'entr6e dans II Soci6t6. 

M. ENCB: a •••••• Pour nous lutres socialistes, iI est naturel que nous accep
lions avec conftance toute innovation qui se pr6sente IU service du progr~. Mais 
I'innovalion doit a10ra inspirer de la conftance. Or Ie Pacte de la Soci6t6 des N .lions 
n'inspire pas la conftance. D6jl son article I", celui qui - en tout cas pour corn
mencer - exclue une grande partie du monde de la Soci6t6, porte une forte ern
preinte de m6ftance. C'est pourquoi nous estimons que I. Soci6t6 ne repose pas sur 
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ane base solide ••.•• Nons voyons an des pIns graJld d6fauts de Ia Soci6t6 dans Ia 
disposition de I'art. I- qui divise Ies nations en ceUes qui peuvent imm6diatement 
adh6rer comme membres de Ia Soci6t6 et celles qui pourront peut-l;tre pIns tard en· 
f&ire partie. 

Ou' dit ensuite: II faut avoir confiance dans Ia d6mocratie des pays de I'Entente, 
il faut compter avec ane opinion croissante dans ces pays, une opinion qni repr6-
sente an sentiment plus conciliant et ane plus grande conception des buts de Ia So
ci6t6 des Nations. Je partage pIeinement cette con6ance. 1'y vois Ie seuI espoir que 
Ie monde puisse arriver II une v6ritabIe soci6t6 de pais, une Soci6t6 des Nations 
en esprit et en v6rit6 • .Mais justement parce que nons devons compter sur I'opinion 
des grands pays, paree que nous devons compter sur Ia grande masse du peupIe, 
c'est justement pour eeIa j'estime que, dans Ies conditions pr6sentes et pour Ies 
motifs que nous avons donn6s, nons ne devo~s avoir aucun scrupuIe II rester bors 
de Ia Soci6t6. Nous esp6rons et nous croyons que Ies masses popuIaires dans IIO!! 
grands pays qui ont v6cu au milieu des horreurs de Ia goerre, et qui ont souffert et 
Iult6, souIeverout une opinion qui rompra Ies Iimites que Ia Soci6t6 a pos6es ou 
cr6era une nouvelle soci6t6 susceptible de procurer au monde I'6tat de pais dont iI a 
besoin et qu'il vent. g 

11\. LIAN: " ••••••• Ce sont jnstement Ies ouvriers et Ies socialistes qui pendant 
Ia goerre ont demand6 que des miseres de Ia goerre surgisse une v6ritabIe &sso
ci!ltion des nations reposant sur Ia base de Ia pais et du droit. II ne faut pas 
croire que Ia d6mocratie socialiste Be! d6toume de l'id6e d'une Soci6t6 des Nations . 
. Au contraire, ce sont justement Ies socialistes qui par leurs d6cIarations pendant la 
goerre ont donn6 II .M.' Wilson l'id6e de Ia Soci6t6 des Nations. C'est pourquoi nons 
6prouvons Ia plus forte indignation devant celte caricature d'une soci6t6 des nations 
que, seIon moi, Ies vainqueurs ont cr66e dans leur imp6riaIisme et dans leur orgoeiI 
vis-l-vis des vaincus. Nons autres socialistes, nons renierions notre id6al, nOtre devoir 
si nons recommandions ou si nons votions pour que nOtre nation se ralIiit II une 
Soci6t6 des Nations teUe que ceUe II laquelle on veut que nons nons associons. . ••.• 
Si I'on considere cette Soci6t6 des Nations II Ia lumiere des principes de .M. Wilson 
qui devaient former la base de Ia Soci6t6 des Nations, je d6clare que celte Soci6t6 
II Iaquelle on nous convie II adh6rer n'est rien moins qu'un bluff mondial. 

L'expression de I'opinion des quatre partis bourgeois de I'Assembl6e nationale a 
6t6 surtout manif6st6e par: 

.M • .MICHELBT (conservateur), qui en sa quaIit6 de pr6sident de Comit6 de la 
Constitution, a eu Ia pIns grande influence sur Ia pr6paration parIementaire de 
I'affaire : 

g •••••• " J'ai moi·m&me entrepris Ia discussion de celte affaire avec scepti. 
eisme et avec des doutes. l'I'.ais II mesure que je me suis occup6 de celte question, 
mes doutes se sont 6vanouis peu II peu et je suis convaincu de faire acte de justice 
en adoptant Ia proposition de Ia majorit6 conseiIIant l'adh6sion de Ia Norvege II 
la Soci6t6 des Nations. 

Le fait que Ia Soci6t6 des Nations d'apr~ sa conception repr6sente un pas en La_ .... N ....... 1 



MIKAEL H. LIE 

avant, constitue un progr~ si consid6rable, que nous avons tous Ie devoir de 
I'appuyer de notre mieux. En suite, en restant hors de la Soci6t6 des Nations, nous 
n'obtiendrons probablement pas une situation meilleure el plus sQre que si nous 
en faisions partie. II y en a meme qui pensent que restant en dehors nous 8erons 
plus mal situ6s. Je n'insisterai pas,. mais je souligne que cette Soci6t6 offre une 
r6union parfaite des 6gards id6els et pratiques. 

La principale objection est celie qui dil que la Norv/!ge, en adh6ranl au Pacte, 
serail oblig6e en partie d'abandonner sa neutralit6. Ceci esl vrai el on ne saurail 
trouver une objection plus grave. La neutralit6 a loujours 6t6 consid6r6e pour ainsi 
dire comme une partie non 6crite de la constitution du Royaume de Norv/!ge; I. 
neutralit6 a chez nous 6t6 une maxime d'Etat, un principe d'Etat sans 6gard lUX 
gouvemements changeants et aux diff6rents parlements, un principe qui I de pr~ 
fondes racines dans tout Ie peuple norv6gien .•...•.• 

Quant au rapport au trait6 de Paix, je dirai seulement qu'en adh6rant • la Soci6t6 
nous nous ne portons nullement comme garants, ni moralement ni juridiquement 
pour les trait6s de paix qui ont 6t6 conclus. C'est aux puissances bellig6rantes • 
chercher l les faire ex6cuter. 

Je souligne encore une fois que tous les 6tats doivent en faire partie, I' Allemagne, 
l'Autriche, la Hongrie et les Etats russes et tous les autres. Ce n'est que par cette 
voie que je vois la possibilit6 d'une d6mocratisation de la Soci6t6, lelle que je la 
consid/!re d6sirable, et je pense que les Etats neutres ont lussi sur co domaine 
une mission. Si nous nous abstenons, les autres n'auront pas plus de facilit6 pour 
y entrer; selon moi cela rendra leur adh6sion encore plus difflcile. 

II y a aussi une chose que je comprends clairement, c'est que par Ie scepticisme 
on peut fort bien d6truire la Soci6t6, mais on peut I' 61ever par la conllance et II 
foi ............• 

M. IHLEN, Ministre des Affaires Etrang/!res (Gauche) ......... Malgr6 les 
h6sitations que I'on a fait valoir du c6t6 du gouvemement et dont j'appr6cie II port6e, 
je dois cependant recommander que I'assentiment soit donn6 • l'adh6sion de la 
Norw/!ge l la Soci6t6 des Nations. Je Ie recommande, parce que Ie Pacte, 'malgr6 
sea d6fauts visibles et sea faiblesses, constitue un progr~ important et • mon 
avis un pro~ effectif vers Ie grand but de l'humanit6: la suppression de II 
guerre. C'est la premi/!re fois qu'une tentative s6rieuse est faite pour cr6er une 
obligation engageante pour toutes les nations civilis6es de chercher Ie r/!gJement 
pacillque des conllits intemationaux avant d'avoir recours • la force arm6e, et 
que I'on a /lx6 des mesures effectives pour l'ex6cution de cette obligation. Jo re
commando l'adh6sion parce que la Soci6t6 constitue la cr6ation de nouveaux or
ganes importants pour Ie maintien et Ie d6veloppement futurs du droit international, 
parce qu'elle ouvre les perspectives d'une collaboration beaucoup plus intime entre 
les peuples sur Ie domaine de la politique sociale, et enlln parce que c'est aussi 
dans l'iut6ret propre de Ia Norvi!ge d'y adh6rer Ie plus vite possible ...••.••..•.• 

M. BLEHR. Ministre de Justice (Gauche): - .•••• Le fait est qu'en signant des. 
trait6s on restreint toujours en quelque mesure sa libert6 d'aerion, mais personne,. 
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ni aucun pays n'a dout6 que les pays qui adh~rel\t l la Socitlttl des Nations ne 
gardent leur pleine souverainet6 ••.•.. 

Ce n'est pas comme on I'a elit, une soci6t6 des vainqueurs, c'est une soci6t6 
dllS nations et I'on cbercbe l reunir autant de nations que possible. 

Une garantie importante pour les petits Etats a tlt6 introduite au cours des 
pourparlers l Paris dans Ie deuxi~me projet du Pacte par une disposition disant 
que lorsqu'une affaire concerne particuli~rement une puissance" cette puissance serlll 
represent6e dans Ie Conseil, et comme ce reprt!sentant a Ie droit de veto, on ne 
pourra prendre de d6cision relative l I'obligation d'intervention de cet Etat sans. 
son consentement. 

C'est II un fait de la plus haute importance. Cela veut dire entre autre que I'on 
ne peut pas, cOmme il a tlt6 elit, imposer aux petits :£tats auean contingent militaire. 
Si cette question est p0s6e, Ie reprtlsentant de I'Etat int6ress6 peut dire que pour 
sa part, iI n'accepte pas une action militaire. Ceci est donc une question de la plus 
baute importance et c'est un des points les plus importants du Pacte pour ce qui 
conceme les petits Etats. 

Lorsque I'on a elit que la guerre est permise, meme Itlgalis6e, c'est une erreur, 
et je vous expliquerai ce qui en est en rj\aJit6. Si un Etat &git dans un conHit avec 
un autre Etat ainsi que I'exige Ie Pacte, mais que I'accord ne peut intervenir, un ni 
dans la d6cision du Consei~ ni par un arrangement d'une autre fa~n, cette puis
sance pourra commencer la guerre sans violer Ie pacte. Cela veut donc dire que 
les membres qui ont adh6r6 l la Soci6t6 des Nation ne sont pas obligtls en ce 
caS de r6agir; ils peuvent rester neutres. Le Meilleur serait naturellement de forcer 
les parties en litige l un arbitrage dans tous les cas. Mais la situation est' telle 
que, si une telle guerre se produit, elle n'est ni 16galis6e, ni permise, proprement 
elit. Elle n'est reconnue, ni d'une fa~n, ni d'une autre. La Soci6t6 des Nations 
adopte vis-ll-vis de 1& question Ie point de vue de laisser passer la guerre. Per· 
sonne n' est obJig6 d'intervenir. La guerre est limit6e au seul cas oil un membre 
apr~ avoir observ6 toutes les dispositions du pacte et lorsqu'il ne peut arriver II 
une solution pacifique, peut prendre les armes apr~ un d61ai de neuf mois. Les 
autres puissances peuvent rester en debors, tandis que dans tous les autres cas, ils 
doivent r6agir, tout d'abord par I'application des mesures j\conomiques et en permet
tant Ie passage sur leurs territoires. 11 d6pend des Etats memes s'ils v.e.ulent em
ployer les armes; c'est une cbose qui est reconnue de tous les c6ttls .•......... 

Lorsque done Ie paete de la Soci6t6 des Nations nous a 6t6 prtlsent6 comme 
l tous les autres Etats neutres, et que nous devons faire notre choix, je dois 
dire, pour ce qui me conceme, que Ie ehoix n'est pas douteux. Mais mon choix 
repose sur des consid6rations un peu diff6rentes. Je ne choisis pas en consid6rant 
surtout les d6fauts, car je pense, ainsi qu'il est dit d6jll, qu'ils pourront etre re
dresst!s. Je consid~re d'ahord Ie grand but, et i'esp~re qu'i! y a des chances de 
pouvoir avancer plus vite que I'on ne Ie pense. Je consid~re Ie grand but, et je suis 
d'avis que notre' pays est surtout appel6 II collaborer, parce que nous avons d~s 
Ie commencement pris une part si active dans Ie mouvement pacifique. 
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M. CASTBERG, pr~ident du Odelsting (chef des ouvriers democrates) 
II a ete souleve de deux c(\tes de I'opposition contre ce pacte. C'est une combi
oaison tres particuliere que je puis caracteriser brievement comme une combinaison 
de I'extreme Droite et de I'extreme Gauche. C'est une opposition basee sur des 
suppositions tout-A-fait differentes. L'un des groupes des objections pretend que 
Ie pacte va trop loin. II lie I'independance des Etats et leur souverainete. A I'avenir 
les Etats n'auront pas toute leur laculle d'agir, et i1s ne conserveront pas la meme 
souverainete qu'auparavant. Cette objection vient surtout de la part de ceux qui 
craignent que Ie pacte n'exerce une influence r~trictive, n'entrave la politique 
des armements ..... 

L'autre groupe des adversaires se compose de ceux qui disent: "Ce n'est pas 
assez. Cela pourrait eire mieux. Ce pacte ne va pas assez loin." Et i1s en tirent 
18 singuliere consequence, qu'ils ne veulent pas contribuer A I'oeuvre dans cette 
Societe pour ~eliorer Ie pacte; mais i1s veulent Ie demolir. Dans quelle in
tention? Est-ce que ces messieurs croient que si I'on reussit • demolir Ie pacte 
iI y aurait une possibilite de pouvoir a pr~nt fonder une nouvelle societe des 
nations?--
• . . . . . .. II vient de se produire par Ie pacte un changement complet vers la 
paix, et je veux dire, tout en respectant et en sympathisant avec I'oeuvre de paix 
qui a ete faite avant la guerre et a laquelle nous sommes ralli~ de tout coeur, 
nous ne devons pas croire, en parlant de nos traditions, que les buts que nous 
avons ose pr~enter n'ont pas ete de loin aussi avanc~ que ceux que pr~ente 
Ie pacte de la Societe des Nations. Nous nous trouvons en pr~ence d'une revolution 
dans I'oeuvre de la paix, car on a ose imposer I'arbitrage, porter toutes les affaires 
devant I'arbitrage et la Societe, et les jugements rendus par Ie tribunal d'arbitrage 
ou la sentence prononcee A I'unanimite par Ie Conseil sont engageants ....... . 

Je suis d'avis que nous devons entrer dans la Societe des Nations, non par crainte 
de la situation qui nous sera faite si nous n'y entrons pas, mais en nous rendant 
compte 'des grands problemes devant lesquels nous nous trouverons au sein de 
la Societe des Nations. II est de notre devoir d'y entrer pour'contribuer nous-m6mes 
au maintien des droits et du bien-etre de I'humanite par'ls Soci6uS des Nations, 
pour que nous puissions contribuer A ce que la Societe des Nations devlenne plus 
forte et la meilleure expression d'une veritable opinion mondiale. II y a un risque 
A y adherer. Mais iI y a lOujours des risques dans tout ce que 1'00 fait dans la vie. 
Si on se laisse arreter et effrayer par les risques, on ne fait rien. II y • un risque 
si nous adherons, et il y a' un risque si nous restons en dehors. Mais noua ne saurions 
trahir notre devoir de contribuer aux travaux ideals de' televement qui viennent 
d'elre commence 1I cause du risque qu'i1s pourraient entr.lner." 

M. KONOW, ancien Ministre de l'Interieur (Gauche Liberale): ........ II y • 
une pensee ideale qui forme la base de ce qui vient d'j!trepropose et de noua 
etre pr~ent6. C'est une tentative de r~oudre la question' difflcile de 8upprimer 
la guerre dans Ie monde, et c'est la meilleure tentative en ce sens que I'on puisse faire 
dans les conditions actuelles. Ceux qui I'ont projet6, qui ont eu une voil: decisive 
A I'egard de I'organisation, I!taient des hommes d'Etat ••••. Pour moi ce serait 
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ane trahison envelS les id6es qae noos avons toajoDlS consid6r6 comme sacr6es, 
si 'noos aIIions contre la proposition qui noos a 6t6 pr6sent6e. Noas ne poavons 
rendre an meillear service Ala politiqae de la force, qa'en repoossant cette politiqae; 
c!est, comme si noas r6daisions ce qae noos avons apport6 dans 1'6volation 
da monde, si noos repoassions d'y adh6rer." 

M. SKAAR (Gauche, pendant plasieDlS ann6es membre da Comit6 de la Con-
stitution): ....... Sans Ie moavement pacifiqae et sans Ie calme travail poor la 
paix qai a 6t6 fait dans beaacoap de pays et entre les pays et aaqael notre peaple 
a pris ane si large part, Ie pacte des Nations qai vient d'etre 61abor6 aarait 6t6 
impossible. On peat donc sarement conclare qae Ie pacte repr6sente ane grande 
id6e et qae cette id6e c'est son Ame. Et 10lSqae ce pacte commence II travailler 
- j'insiste sor Ie mot travailler, car c'est an oatil qai n'est pas encore perfectionn6, 
mais an oatil poor I'hamanit6 - 10lSqae son travail et son activit6 commenceront, 
iI en sera, comme cela s'est va si soavent poar I'initiative intellectaelle et id6ale, 
qa'i1 se d6veloppera, poass6 par sa haate id6e, iI deviendra pea II pea ce qae les 
hommes d'Etat n'ont pas encore os6 former aajoard'hai, mais ce qae I'esprit da 
pacte demande de son oatil. ••...... Qaand on pense qa'i1 y a d6jll la possibilit6 
qae plos de 40 nations, grandes et petites, des nations de plasiealS millions d'hom
mes et des nations il'an demi million, se r6anissent et participent par des r6pr~ 
sentants II de grandes assembl6es poar discater les affaires de la politiqae mondiale, 
cela veat dire qa'elle travaille aa service de la d6mocratie et toat particali~rement 
II la reconnaissanse r6ciproqae. Parmi les 40 Etats qai se sont imm6diatement ralli6s 

. II la Soci6t6 des Nations, iI y en a 10 II 12 qai sont plus petits qae la Norv~ge. 
II y en a 10 II 12 qui sont aassi grands qae la Norv~ge, Ie Danemark et la SaMe, 
et iI y en a an certain nombre qui doivent litre compt6s parmi les petits Etats., En 
d'aatres termes, ce sont les petites nations qai formeront dans cette assembl6e 
la majorit6 d6cisive. Elles sont situ6es sor tous les points du globe, et la composi
tion meme de I' Assembl6e sera la meilleure garantie contre la formation de blocs 
malsains en emp&hant qU'ane seule grande puissance paisse r6anir autant de voix 
de petits Etats pour pouvoir dominer l' Assembl6e. 

La pacte contient ane garantie pr6cieuse, particuli~rement poar les petites. 
nations. C'est I'appel qu'i1 fait Al'opinion publique, II cette conception des questions 
de conliit et d'autres questions intemationales qui se forme dans Ie public instruit 
de tous les peuples civilis6s, et qui repr6sente Ie pouvoir moral dans Ie r~glement 
des questions de conflits. La pacte introduit I'opinion pabliqae comme Ie juge 
sapreme pour Ie r~glement de ces grandeset soavent si difficiles questions ..••••. 
• . . : ••• L'am6lioration de la constitution de Ia: Soci6t6 se fera d'elle-meme, si la 
Soci6t6 reste fid~le II son id6e •... N ous devons II notre amour poar la grande cause, 
et nous devons It I'histoire de notre pays, It notre attitude ant6rieure vis-A-vis de la 
question de la paix et du moavement paciflqae, de prendre part II cette tentative, 
meme si nous devons compter qu 'an d6veloppement alt6rieur sera n6cessaire -
les conditions de CB dheloppement SB troavent d~;1t •.•••• " 

M. GUNNAR KNUDSBN, Pr6sident du Conseil des Ministres (Gauche): " 
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Si l'Europe qui repr6sente r6ellement Ie centre et Ie coeur de toute la civilisation 
et de la culture, doit continuer • exister et ne pas p6rir, iI laut cr6er des formes 
et des organisations qui puissent emp!cher la guerre • I'avenir. Car par' une telle 
organisation, on travaille pour Ie bien de tous, de toutes les nations et de tous les 
peuples. Une telle organisation ne saurait donc etre absolument impossible. Je 
crois qu'elle est possible, et c'est pourquoi je m'y suis ralli6 d~ Ie premier instant 
de tout mon coeur et de pleine conviction, je puis dire avec enthousiasme pour l'id6e 
qui a 6t6 mise en syst~me par Ie pr6sident Wilson •.•. " 

M. HALVORSEN, pr6sident du Storting (conservateur): " .•..•.. 11 • 6t6 dit que 
nous garantissons les dispositions du Trail6 de Paix, si nous entrons dans I. Soci616 
des Nations, que nous serons responsables moralement de toUles les dispositions 
qui ont 616 prises. De nombreux oraleurs ont d6montr6 que c'est I. une erreur, 
et si I'on lit allentivement Ie pacle, on voit que ce n'est pas jusle. Toul ce que I'on 
peut tirer de I'article 10, c'est que les modifications au Trait6 de Paix ne doivent 
pas avoir lieu par la guerre. 

Nous reconnaissons tous les d61auts, tous les dangers; nous sen Ions tous que 
nous nous aventurons dans quelque chose d'inconnu, car nous ne pouvons voir 
I'avenir. Mais Ie principal pour moi a 616, que je n'ai rien trouv6 dans Ie Pacle 
qui puisse emp!cher une 6volution dans la direction que nous d6sirons. Cel. 
me sulflt, car je sais et je suis convaincu que les exp6riences que nous .vons 
gagn6es par ces lerribles ann6es de guerre conduisent • I. Soci616 et que celie 
voie est la meilleure. C'est pourquoi nous devons accepter Ie Pacte, non pas 
comme ceux qui ne peuvent laire autrement, mais comme ceux qui croient qu'i1 
y a I. un moyen de laire un travail pour Ie bien de l'humanil6, et comme eeux 
qui veulent participier • ce travail et qui ne veulent pas resler inactifs devant Ie 
plus grand travail pour la .civilisation qu'aient jamais entrepris les peuples. Nous 
devons y participer avec la volonl6 de faire notre mieux, et si eela ne va pas, 
s'i1 en r6suIte une d6ceplion - et personne de nous ne peul garantir que eela ne 
puisse arriver - je dirai tout-de-ml!me qu'un travail qui a 6t6 fait pour}e droit, 
pour la v6rit6, pour l'id6aI, n'aura jamais 616 fait· en . vain; iI portera des fruits, 
marne si ce ne sera pas maintenant." - .. 

L'opposition parmi les groupes bourgeois 6tail dirlg6e par M. HAMBRO, repr6sen-
tant conservaleur de la capitale: ' . 

"Je demande • ceux qui avec I'honorable Pr6sident du Comil6 ont salu6 avec une 
si grande satisfaction ee 'projel de Pacte, de r6pondre l une question: lorsque cetle 
proposition fut connue dans Ie monde, fut-elle aecueiIIie avec autant d'empresse
ment que furent aecueillis les 14 points du pr6siderii'Wilson? Celie proposition 
6veilla-t-elle des esp6rances dans les diverses classes, des nations ou dans les 
collectivit6s politiques? Non. Et pourquoi eelle proposition,' lorsqu'elle fut connue 
n'6veilla-t-elle d'enthousiasme dans aueune petite ,nation? C'est paree que ee 
paete ne contient pas un seul mot sur 1'6galit6' des petites nations avec les 
grandes. 11 est muet sur la souverainet6 des Etats, et il est muet sur Is justice 
comme principe fondamenlal. Le paete que I'on a pr6senl6 au monde, ne repose 
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pas, comme I'a d6montr6 Ie juriste am6ricain HiU, sur des principes, ~is iI 
repose sur des int6r6ts, et les millions qui, dans Ie monde avaient esp6r6 qu'en 
1919 on r6ussirait l cr6er un acte pouvant etre dans I. soci6t6 internationale 
compar6 l la ,.Declaration of Rights" anglaise de 1689 pour la Iibert6 civique, 
ou compar6 l la D6claration des Droits' de I'Homme de la grande R6volution 
Franlraise, tous ces millions ont 6t6 am~rement d6!rus. II n'y a dans Ie Pacte 
prop0s6 pour la Soci6t6 des Nations pas un mot qui exprime l'id6e que Ie droit 
et Ia justice doivent aussi ~gner dans la sOO6t6 des peuples, comme ils r~gnent 
dans celie des individus. Le Comit6 qui a 6t6 charg6 par Ie Gouvemement Norv6gien 
d'6tuelier la question, a d6clar6 que par Ie fait que les nations exclusses peuvent 
entrer dans Ia Soci6t6, elle perd son carac~re d'une alliance des vainqueurs. II est 
e1ifficile de prendre ces paroles au s6rieux, IQl'Sque I'on consid~re les faits 6vidents 
et amers dont nous avons 6t6 t6moins. 

Se r6f6rant aux d6clarations d'hommes d'Etat dans Ie groupe des puissances 
victorieuses, I'orateur dit ensuite qu'on ne peut e1ire que Ie Pacte de la SOO6t6 des 
Nations est une chose et que Ie Trait6 de Paix est unc autre chose. On ne peul exa
miner I'un sans examiner I'autre. Cela ressort du fait qU'une nation en entrant dans 
la Soci6t6 des, Nations s'engage l maintenir les fronti~res territoriales et l'ind6pen
dance et les droits historiques des Etats et des nations flctifs qui ne se trouvent sur 
aucune carte. Car Ie royaume Hedjaz est une fiction, les royaumes slaves du sud, 
la Pologne et les autres Etats ne sont meme pas encore des 'unit6s dont on peut 
d6f1nitivement d6limiter les fronti~res sur la carte. Mais chaque Etat qui devient 
membre de la Soci6t6 des Nations, s'engage • maintenir les droits et les terri-

. toires de ces Etats flctifs. 
II est done inutile, au nom d'un projet mal d6f1ni, d'exiger que nous donnions notre 

adh6sion. 
Un petit Etat n'a aucune possibilit6 et aueune perspective sous ee paete de la 

Soci6t6 des Nations ....... _. Nous devrions, nous e1it-on, entrer sans r6serve dans 
celie Soei6t6, qui d~ son entr6e en vigueur opprime des millions de citoyens et 
leur enl~ve Ie droit l leur propre langue et • leur propre histoire I 
....... II est dit dans la proposition du Gouvemement que dans celie Soei6t6 des 
Nations r6side Ie seul espoir de I'humanit6. Je dirai qu'une humanit6 qui n'a pas 
d'espoir plus 61ev6 et plus durable que celui qui r6side dans ce Paete, m6rite bien 
ce Paete; mais tout homme qui pense qu'U y a des valeurs plus profondes que eelles 
qui y sont indiqu6es, a Ie devoir moral et national de voter contre et de Ie faire 
de tout son coeur." -

On vota d'abord sur la proposition suivante pr6sent6e par les Soeialistes: 
.. Le Storting ne peut donner son consentement ll'adh6sion au paete de la Soei6t6 

des Nations dans sa forme actuelle; 
Mais Ie Storting d6elare que la Norvflge est prete l.eollaborer l la er6ation 

d'une Soei6t6 des Nations fond6e sur les principes suivanlS: 
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I. Que tous les Etats peuvent adh6rer sans obstacle et devenir membres 
de la Soci6t6. 

2. Que la guerre doi.t i!tre abolie comme moyen de r~gler les conftits inter· 
nationaox, car tous les conftits qui ne peuvent i!tre r6g16s par des pourparlera 
directs entre les p.arties ou d'une autre manilore par l'interm6diaire de la 
Soci6t6, doivent etre r6g16s d6ftnitivement par une cour d'arbitrage inter. 
nationale. 

3. Le service militaire obligatoire doit etre aboli et I'on doit proc6der au 
d6sarmement g6n6ral. 

Cette proposition fut rejet6e par 103 voix contre 17 (tous les repr6sentants 
socialistes). 

Le Storting adopta ensuite avec 100 voix contre 20 la proposition suivante: 
• Le Storting, en d~clarant 
que conform~menJ tl ses traditions, iI se rallie tl la grande id~e sur lizqueUe est 

bas~e la Soci~U des Nations et en voyant dans cette institution la tentative la plus 
importante qui ait encore ~U faite pour laire r~gner la justice entre les peuples 

et, en d~clarant en outre, 
que I'avenir de la SocieM d~pend en principe d'une wolution sur la base 

de l'adMsion de tous les peuples civilis~s, d'une r~duction g~n~rale des armements 
et de I'obligation d'un r~glement pacifique de tous les conflits Internationall% pour 
~viter la gue"e. -

- Ie StoTting consent tl ce que la Norvege adhere au pacte de la SocW, des 
Nations tel qu'il est contenu dans Ie TraiM de Versailles du 28 juin 1919." 

L'opposition se composait de trois conservateura, un membre de la gauche et de 
seize socialistes. Un membre du parti ouvrier, GAUSDAL, vota subsidiairement pour 
l'adh6sion de la Norv~ge l la Soci6t6 des Nations. 



L'ENTReE DE LA SUISSE DANS LA SOCieTe 
DES NATIONS 

PAR 

WILLIAM B. RAPPARD 

INTRODUCTION. 

Au point de vue international, l'entr6e de la Suisse dans la Soci6t6 des Nations 
a pr6sent6 pour la politique du jour, et continuera l pr6senter pour l'histoire, un 
int6rat ~ particulier. Cet int6ret est tout l fait disproportionn6 • la grandeur 
de la Conf6d6ration helv6tique qui, si elle est de beaucoup la plus ancienne des 
r6publiques de l'Europe contemporaine, en est en meme temps une des plus petites. 
11 est disproportionn6 aussi l la part presque n6gligeable prise par la Suisse • la 
comtitution de la Soci6t6 des Nations et l I'influence r6elle mais forc6ment Iimi. 
t6e qu'elle peut pr6tendre exercer sur ses destin6es. 

Cet int6ret est dO l diverses circonstances qu'jJ nous paralt utile de rappeler 
. au d6but de celie 6tude. Tout en en justiflant la conception, en elfet, elles serviront 
du meme Coup • expliquer la complexit6 du probl~me que noUS devons examiner 
et la difflcult6 de la tAche qu'assuma Ie Gouvernement helv6tique en· soumettant 
Ie Pacte de Versailles au jugement populaire. 

La premi~re de ces circonstances est la neutralit6 traditionnelle dont la Suisse 
avait b6n6f1ci6 longtemps avant qu'elle ne fOt express6ment reconnue • Paris 
en 1815 comme 6tant dans l'int6ret· de l'Europe toute enti~re. Depuis des g6n6-
rations la jeunesse des 6coles avait appris • voir en elle Ie palladium de la 
Iibert6 et de l'unit6 helv6tiques. Pour se rendre compte de I'importance de ce 
'acteur, iI sUffit d'6voquer I'inftuence exerc6e aux Etats-Unis au cours de la cam· 
pagne pour la Soci6t6 des Nations par la doctrine de Monroe. Si celie derni~re, 
dont I'origine 6tait bien moins ancienne et la signiftcation bien moins pr6cise, a pu 
d6tourner de la Soci6t6 des Nations une grande partie de I'opinion d'un des peuples 
les plus puissants de la terre, on ne peut gu~re s'6tonner que Ie dogme de ·Ia neu· 
tralit6 helv6tique ait 6t6 place! au centre du d6bat dans un petit pays, qui s'6tait 
habitu6 • Ie consid6rer comme la pierre angulaire de toute sa politique internatio
nale. Nous songeons d'autant moins l nous Iivrer ici l une enquete sur I'origine, 
I'histoire et 1'6tat pr6sent de la neutralit6 helv6tique qu'une plume autrement auto
ris6e que Ia nOtre en celie mati~re y supp16era sans doute en d6ftnissant la situa. 
tion sp6ciale de 1& Suisse dans la Soci6t6 des Nations. Nous devons toutefois in· 
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diquer bri~vement l'inRuence qu'exe~rent sur la campagne en faveur de I'accession 
de la Suisse au Pacte, la doctrine et I'institution de cette neutralit6. 

Cette inRuence nous apparait comme ayant 6t6 double et contradictoire. 
D'une part, en ellet, Ie souci de la neutralit6, principe de passivit6 et d'isolement, 

rendait m6Rant ilt hostile II 1'6gard de la Soci6t6 des Nations fond6e sur Ie principe 
contraire de la collaboration et de la solidarit6. Cette m6Rance et cette hostilit6 
lurent d'autant plus fortes que la Soci6t6 des Nations devait sa naissance II une 
guerre mondiale 1 laquelle la neutralit6 avait pr6cis6ment permis II la Suisse 
d'6chapper, que, conQue pour assurer la paix, elle restait ferm6e II ceux contre 
qui la paix s'6tait faite et que, destin6e II instaurer un r6gime de justice et d,e 
Iibert6 intemationales, elle tirait son origine d'un trait6 jug6 inique par la majeure 
partie de I'opinion helv6tique. 

Mais, si done par I'un de ses aspects, la neutralit6 traditionnelle paraissait s'oppo
ser II l'entr6e de la Suisse dans la Soci6t6 des Nations, elle semblait par ailleurs 
lui en indiquer la voie et lui en faciliter I'acc~. En ellet, la neutralit6 qui avait eu 
pour but et pour cons6quence de tenir Ie pays II 1'6cart des conRits intemationaull 
avait, par III marne, attir6 sur son sol une foule d'institutions intemationales. Ces 
institutions, en se multipliant au cours de la seconde moiti6 du si~le demier, 
avaient donn6 au peuple suisse un sens de la solidarit6 internationale qU'avaient 
aviv6 encore les horreurs de la guerre, dont iI avait 6t6 pendant quatre ans Ie 
t6moin constem6 et compatissant. 

Ainsi, la neutralit6 helv6tique avait pr6par6 les esprits au paciftsme juridique 
et ,II I'av~nement de la Soci6t6 des Nations, sans du reste les aveugler sur les 
dangers auxquels la participation de la Suisse II I'organisation internationale pou· 
vait exposer cette neutralit6 marne. 

La seconde circonstance qui explique II la fois l'int6rat suscit6 dans Ie monde 
par l'entr6e de la Suisse dans la Soci6t6 des Nations et les obstacles d'ordre int6-
rieur dont devaient triompher ses partisans, r6side dans I'esprit et dans les institu· 
tions d6mocratiques de I'ancienne R6publique helv6tique. 

Par son origine marne, la Soci6t6 des Nations est essentiellement I'oeuvre des 
peuples. Sans doute, iI a fallu la volont6 persistante de quelques hommes d'Etat et 
notamment du Pr6sident Wilson pour assurer 1'61aboration du Pacte. Cependant, iI 
parait 6vident que la Soci6t6 des Nations n'aurait jamais vu Ie jour si I'opinion, 
chez les bellig6rants et chez les neutres au cours de la guerre, n'avait exig6 imp6-
rieusement que de I'atroce carnage qui avait ensanglant6, durant plus de quatre 
ans, une grande partie du globe, ne sortit un ordre international vraiment nouveau. 
Or ce voeu g6n6ral, mais vague, des peuples, avait subi en se transformant en un 
teXle de trait6 au cours des laborieuses n6gociations de Paris, de telles mutilations 
que I'on pouvait fort bien se demander s'i1 y avait surv6cu. 

Le besoin de paix et de justice subsistait incontestablement dans les masses. 
II avait peut-atre mllme augment6 encore en pr6sence' de I. comp6tition des n. 
tionalismes dont la Conf6rence de Paris avait donn6 Ie' spectacle. Mais, d6sillu· 
sionn6s par I'action des Gouvemements, les peup\es reconnaltraient·ils en 1919 
dana Ie Pacte de la Soci6t6 des Nations I'enfant n6 de leur aspiration ant6rieure 
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vers un r6gime nouveau fondant la paix sur' Ie. droit? Voila la question d'un 
int6ret tr~ g6n6ral que I'on pouvait fort bien se poser apr~ la signature du 
Trait6 de Versailles. 
. La ratification de ce Trait6 par les Puissances bellig6rantes n'y fournlssait au

eune'r6ponse. D'uoe part, en elfet, les vainqueurs devaien! ratifier Ie Trait6 de 
Paix pour s'assurer Ie b6n6f1ce de Ia victoire, e! les vaincus, pour se soustraire 
aux cons6quences in61uctables d 'un refus qui edt 6t6 consid6r6 comme un nouvel 
acte de guerre. Vainqueurs et vaincus en ratiflant Ie Trait6 de Versailles ne se 
pronon~ent done que tr~ accessoirement sur Ie Pacte de la Soci6t6 des Nations 
qui y 6tait incorpore. Dans plusieurs pays, les d6bats auxqueIs donna lieu la 
proc6dure de ratification pouvaient meme faire penser qu'i1s n'entraient dans la 
Soci6t6 des Nations que contraints par la J16!:essit6 d'assurer les conquetes du 
Trait6 de Paix. 

La situation 6tait plus claire dans les pays rest6s neutres au cours de la guerre. 
Ceux-ci, en elfet, n'avaient II se prononcer que sur Ie Pacte et leur d6cision a 
ce sujet pouvait bien refl6ter dans une certaine mesure I'opinion populaire II 
l'6gard de la Soci6t6 des Nations. Deux causes, cependant, privaient leur jugement 
d'une nettet6 absolue. 

En se pronon~ant sur l'adh6sion au Pacte, les parlements de ces pays devaient 
tout naturellement s'inspirer de leur int6ret national, au moins autant que de leur 
d6sir de voir s'6tablir un ordre nouveau dans les relations intemationales. En 
"\Iotant en faveur de l'entr6e de leurs pays dans 1& Soci6t6 des Nations n'ob6issaient
Us pas moins II I'impulsion de leur foi qu'. 1& crainte de d6plaire aux maitres du 

. monde qui les y invillient et ll'espoir de gagner leur laveur? 
De plus, de tous les pays invit6s II acc6der au Pacte comme Membres, origi

f1aires, la Suisse seule soumit la question de ['accession II un pl6biscite. Avant Ie 
16 mal 1920, date de ce pl6biscite lameux, on 6tait done r6duit dans Ie monde 
entier a des conjectures au sujet de I'opinion populaire II 1'6gard de la Soci6t6 des 
Nations. Apr~ cette date, on pouvait afflrmer que, dans un petit pays tout au 
moins, la d~mocratie elle-meme, et non ses repr6sentants seulement, avait acclam6 
i'oeuvre nouvelle. 'L'6v6nement revetait une importance mondiale, non seulement 
parce que Ie jugement prononc6 par un peuple a naturellement plus d'autorit6 
que celui de ses d616gu6s, mais aussi par~ que I'on pouvait estimer que, mieux 
.cI6gag6 de coruiid6rations accessoires et nationales, il r6pondait plus clairement 1\ 
la question fondamentale. 

La d6cision de la Suisse empruntait par cons6quent II I'institution du pl6biseite, 
dont elle seule usa en cette mali~re, une port6e d6passant de beaucoup les limites 
-6troites de ses fronti~res. 

L'int6ret de cette d6cision lut rehauss6 encore par Ie fait qu'elle. fut prise dans 
un pays situ6 aux conflns de trois civilisations et par un peuple dont la majorit6 
611it de langue allemande. Cette deuxi~me circonstance rendait a la lois la dkision 
plus incertaine et plus significative. 

L'accession II Ia Soci6t6 des Nations des pays qui venaient de terrasser l'AIle
magne et qui avaient Ie plus soulfert dans la lutte n'avait 6t6 obtenue qu'au prix 
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de I'exclusion de l'Allemagne marne. Le principe essentiel de l'universalit6 de I. 
Soci6t6 avait dO alre abandonn6 par ses fondateurs par d6f6rence pour les voeux 
de leurs peuples auxquels iI r6pugnait de s'associer, au lendemain d'une 8uerre 
terrible, II ceux qu'i1s en rendaient responsables. Cette concession, jug6e n6ces
saire par les auteurs du Pacte pour attirer II la Soci6t6 les Puissances victorieuses, 
n'allait-elle pas 6carter d'elle les pays neUlres et notamment celui d'entre eux qui, 
par la langue de la majorit6 de ses habitants, 6tait Ie plus 6troitement apparent6 
aux vaincus? 

A la veille du pl6biscite suisse, on pouvait encore se demander si la Soci6t6 
des Nations n'6tait autre chose qU'une Entente 61argie el consolid6e. Au lendemain 
de ce jour, on savail que, marne si I'organisme nouveau restail incomplel el im
parfait, iI s'orientail cependant dans Ie sens de l'universalit6 sans laquelle son 
utilit6 6tail r6duite et sa destin6e douleuse. II esl vrai, comme nous Ie verrons 
plus loin, que la Suisse ne r6pondil afllrmativemenl II la question qui lui 6tail 
pos6e que grace II la volont6 r6solue et presque unanime de la partie du pays 
dont la langue et la culture 6taient latines. Mais, m!me si la Suisse allemande 
dans sa majorit6 refusait I'invitation qui lui 6tait adress6e, elle ne Ie lit cependanl 
pas avec une d6cision sufllsante pour briser 1'61an de la Suisse fran~aise et italienne 
et pour emp!cher l'adh6sion du pays tout entier. 

Enlln, Ie pl6biscite de la Suisse attira I'attention du monde parce que, aux ter
mes m!mes du Pacte, Ie si~ge de la Soci6t6 des Nations devait etre IIx6 II Gen~ve. 
Si Ie pays II qui les auteurs du Pacte avaient olfert eel honneur et ce privil~ge 
I'avait relus6, la Soci6t6 des Nations d6jll alfaiblie par I'abstention des Etats
Unis, eut paru bafou6e aux yeux du monde. S'6tant volontairement priv6e, en 
elfet, du concours des Puissances vaincues el se voyant abandonn6e par la nation 
dont Ie chef autoris6 avait 6t6 consiMr6 plus qu'aucun aulre homme d'Etat comme 
son v6ritable cr6ateur, Ie prestige de la Soci6t6 des Nations eut subi une atteinte 
peut-!lre irr6m6diable, si la petite r6publique d6mocratique et neutre chez qui elle 
avait d6cid6 de prendre ses quarriers g6n6raux avait os6 la braver en lui refusant 
I 'hospitalit6. 

Nous croyons avoir ainsi indiqu6 les raisons principales qui expliquent )'impor
tance mondiale et la complexit6 politique du pl6biscite dont nous sommes appel6s 
II exposer ici I'origine, les p6rip6ties et I'issue. 

Pour bien comprendre la d6cision populaire qui, Ie 16 mai 1920, d6termina 
I'accession d611nitive de la Suisse II la Soci6t6 des .Nations, iI convienl de rappeler 
les 6v6nements donI elle lut I'aboutissement. La p6riode que nous avons ainsi II 
examiner se divise tout naturellemenl en trois phases successives. La premi~re 
commence avec les manifestations initiales de I'opinion el du Gouvemment helv6-
tiques t6moignanl de leur int6rilt pour I'ordre international nouveau el de leur 
d6sir de voir la Suisse collaborer II son 6tablissemenl. Elle se lermine II I. si
gnature du Trait6 de Versailles, Ie 28 juin 1919. La .seconde s'6tend de cette date 
jusqu'l celie de I. ratillcation parlementaire de la d6cision du Gouvemement 
f6d6ral d'adh6rer au Pacte, Ie 5 mars 1920. La troisi~me s'ouvre 8U lendemain 
de ce jour et s'ach~ve par Ie pl6biscite du 16 m~ 1920. 
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La premim" phase est celie des travaox d'approche, la seconde celie de la 
pr6paration politique et diplomatique, la troisieme, enlln. celie de la campagne 
pl6biscitaire. 

I. LES TRAVAUX D'APPROCHE. 

I. L'oplnloll suisse et la SoclM6 des nadons pendut Ia guerra (l914-1918). 
La guerre mondiale, 6clatant en 6t6 1914, plongea Ie peuple suisse dans la 

consternation. Plus peut-6tre qu'auc:un des autres Etats europ6ens rest6s neutres, 
la Suisse sentit son existence mente menac6e par les 6v6nements qui se d6chal
naient autour d'elle. La guerre qui mettait aox prises ses puissants voisins 6tait en 
elfet, pour elle, un double p6ri1. Au point de vue ext6rieur, la IUlle qUi se pour
suivait sur toutes ses frontieres entravait ses relations 6con~miques et notam
ment son ravitaillement au point que Ie spectre de la famine et du ch6mage 
g6n6ra1 apparaissait aox yeox de tous sous les lueurs les plus tragiques; de plus, 
Ie pays sentait tres g6n6ralement sa s6curit6 militaire et politique mise en question 
par la violence de" la IUlle mondiale • laquelle n ne pouvait opposer que Jes digues 
trap fragiles de sa neutralit6 reconnue et de sa puissance militaire. Et d'autre part, 
I. guerre ne paraissait pas moins men~nte pour la paix int6rieure de I. nation 
suisse compos6e de races diverses dont les sympathies, les espoirs et les craintes 
6taient nellement divergents. 

Plus la guerre bouleversait et d6chirait la Suisse en sapant ainsi sa vitalit6 
m~me, plus les voeox du peuple helv6tique tendaient vers une paix durable fond6e 
sur la justice. II n'est done pas 6tonnant que des 1'6t6 1914, I'opinion en Suisse 
ait suivi avec une attention et avec une sympathie passionn6es toutes les initiatives 
priv6es et toutes les d6clarationg officielles tendant • 1'6tablissement dans Ie monde 
d'une institution destin6e l emp6cher Ie retour de la guerre universellement maudite. 
Cet int6r!t et celie sympathie se manifesterent. avec une intensit6 croissante au 
cours des ann6es, dans toutes les parties du pays et dans toutes les couches de 
la population. II semble cependant qu'its aient 6t6 cultiv6s avec une ardeur parti-
culiere dans deux ordres de groupements. " 

Comme on pouvait s'y attendre, la pr60ccupation d'un ordre international nouveau 
s'afOrma tres tOt et tres nettement dans les milieux ma~onniques et au sein de la 
Soci6t6 suisse de la Paix qui leur 6tait 6troitement apparent6e. C'est ainsi, pour 
n'en citer qu'un exemple frappant, que des Ie mois de septembre 1915, un des 
chefs de ce mouvement • Geneve, M. Louis Favre, pr6senta l ses collegues une 
6tude oi'1 la n6cessit6 d'une Soci6t6 des Nations ou plut6t, comme I'appelait son 
auteur, d'une F6d6ration des Etats europ6ens, 6tait lortement af6rm6e.') II n'est 
pas sans int6r!t de signaler que dans celie 6tude rest6e in6dite, M. Louis Favre 
appelait de ses voeux Ie" d6sarmement progressil, la reconnaissance du droit des 
nationalit6s de disposer d'elles-m~mes" et la cr6ation d'une F6d6ration pacifique 
dont les organes centraux devaient !tre 6tablis l Geneve m!me. Ce travail, qui 
n'eut au moment de sa pr6sentation d'autre elf~t que de provoquer de 1'6tonno-

1) Louie Favre, La Mi88ion de 1& Franc-Ma~ODDerie dana lea probl~mea actuels. M6moire 
manuscrit. 
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ment et de susciter des discussions, m6rite, II cause de ses vues proph6tiques, 
d'l!tre rappel6 II I'attention des historiens de l'avenir. 

Deux ans plus tard, Ie 20 et Ie 21 octobre 1917, la Soci6t6 suisse de la Paix, 
la plus ancienne des soci6t6s de la Paix du Continent europ6en, se r6unit II Olten 
et sous l'inspiration d'id6es semblables II celles d6velopp6es dans Ie m6moire 
de M. Favre, adressa au Gouvernement f6d6ral une lettre dont iI paralt utile de 
citer l'extrait suivant: 

"Consid6rant que la cr6ation d'une f6d6ration des peuples apparalt II I'heure 
actuelle la seule solution capable non seulement d'assurer d6sormais la s6curit6 
du monde et de r6tablir entre les nations des relations normales, mais meme 
de hater I'heure de la paix, 

La Soci6t6 suisse de la Paix 
demande au Conseil 16d6ral: 

1. - de bien vouloir instituer sans retard une commission extra-parlemen
taire compos6e des hommes d'Etat, des juristes et des 6conomistes les plus 
6minents du pays, en vue d'6tudier les conditions auxquelles la Suisse pour
rait entrer dans une pareille f6d6ration; 

2. - de faire, si possible, dans la prochaine session des Chambres, des 
d6clarations publiques qui flxent la position de la Suisse sur cette question, 
et qui, frayant la voie II des d6clarations semblables des autres pays neutres, 
permettent aux bellig6rants de savoir dans quelle mesure ils peuvent d'ores et 
d6jll compter sur la participation des pays neutres II la Soci6t6 des Nations. 

N ous prions respectueusement Ie Conseil f6d6ral de bien vouloir prendre 
en consid6ration la requele qui lui est adress6e et qui a pour but II la fois 
de servir les int6rets de notre chbre Patrie et, pour autant que cela d6pend 
du Gouvernement suisse, de donner corps enlin II cette admirable conception 
de la Soci6t6 des Nations que les pacilistes suisses ont de tout temps con
sid6r6e comme la solution id6ale du problbme de la paix entre les peuples.''') 

La Soci6t6 suisse de la Paix et la franc-ma~onn\lrie qui en 6tait Ie ppncipal 
soutien, continubrent pendant toute la p6riode subs6quente II 6tudier les problb
mes de la Soci6t6 des Nations. Au cours meme de la Conf6rence de la Paix, ils 
6mirent des voeux en faveur d'une organisation intemationale fond6e sur les prin
cipes de l'universalit6, du lib6ralisme et de la d6mocratie.·) 

L'int6ret port6 II ces problbmes par des associations essentiellement intemationa
!istes et pacilistes dans ieurs vis6es n'est pas pour surprendre_ II est peut-!tre 
plus inattendu de constater que certains groupements dont les membres Be recru
taient dans les milieux les plus consciemment patriotes ~ nationaux en Suisse ne Ie 
c6daient en rien dans leur ardeur pour la Soci6t6 des Nations aux cercles dont 
nous venons de parler. Si cette constatation peut 6tonner ceus: pour lesquels la 
Suisse n'est qu'un petit pays semblable II tous les Butres, elle s'es:plique fort bien 

1) Lenre d. Ia Socilll d. Ia Paiz aa Coaaeil fld6ro1 da 2f OCIobre 1917 . 
• ) Voir "l'AlpiDa", orgme cenml de l'UnjOD dee Logea 8uisaee. XLJVe er XLYc ADD&.. 

P ... im. 
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Ii I'on songe l sa composition etbnique et l son' organisation f6d6rative. En elfet, 
Ia couse de Ia Soci6t6 des Nations trouvait en Suisse, dans Ie patriotisme helv6tique 
et dans Ie souci de Ia dignit6, de l'ind6pendance et de la sEcurit6 du pays, 
un, appui non moins ferme que dans I'intemationalisme de certains de ses habitants. 
La guerre, en mettant au prises les nations voisines de la Suisse, c'est-l-dire 
ceu en qui ses habitants devaient fawement reconnaitre des fr~res par Ie sang 
et par la culture, mena~t d'une atteinte mortelle Ie principe m~me de la con
corde germano-Iatine sur laquelle reposait l'6dillce de la Conf6d6ration helv6tique. 
En Suisse done, Ie patriotisme Ie plus conscient, qui ailleurs se manifeste souvent 
sous la forme d'un chauvinisme nationaliste hostile l toute collaboration intime 
entre les peuples, recommandait et continue l recommander l'adh6sion l la So. 
ci6t6 des Nations. 

Ainsi, la Nouvelle Soci6t6 Helv6tique, qui avait 6t6 fond6e peu avant la guerre 
avec un programme nettement national, discuta et adopta en juillet 1917 les pro
positions qui lui avaient 6t6 soumises d~ Ie mois de janvier par Ie groupe de 
Gen~ve et d'oi'1 j'extrais les passages suivants: 

.. Posons tout d'abord en principe que nous souhaitons, pour la Suisse, 
I'organisation juridique (arbitrage obligatoire avec sanctions) et politique (f6d6-
ration) des nations du monde. Dans un tel syst~me universellement d6sir6 par 
les peuples, I'ancienne notion d'6quilibre europ6en tel qu'i1 a 6t6 d6l1ni histo
riquement disparaltrait, et de meme notre neutralit6 c~derait la place l un 
autre genre de garantie '" '. •. Notre int6ret national rEclame qu'apr~ la 
guerre Ie droit olfens6 reprenne sa place, qui est la premi~re. II demande 
que la figure du monde prochain soit l I'image de notre patrie. Pourrions
nous longtemps maintenir notre r6gime int6rieur s'i1 6tait d6savou6 au dell 
de nos fronti~res, si notre valeur morale, peut-etre la plus prEcieuse, 6tait 
toum6e en d6rision d~ qu'i1 s'agirait d'organiser les relations futures entre 
les Etats ?"') 

La Nouvelle Soci6t6 Helv6tique, l laquelle se joignirent dans la suite plusieurs 
autres associations du meme ordre, poursuivit pendant les ann6es suivantes, une 
active campagne de propagande en faveur de la Soci6t6 des Nations dont elle 
devint aiDSi un des pionniers principau en Suisse. 

Le Gouvernement f6d6ral n'6tait demeur6 ni sourd au appels qui lui avaient 
6t6 adress6s de plusieurs c6t6s par I'opinion helv6tique, ni indilf6rent aux dEcla. 
rations relatives l 1'6tablissement d'une Soci6t6 des Nations, qui, d~ Ie d6but de 
la guerre, avaient 6t6 'aites par divers hommes d'Etats des Puissances bellig6-
rantes. II avait notamment accueilli, avec un int6ret particuli~rement sympathique, 
les messages historiques du Pr6sident Wilson et la note m6morable du pape 
Benoit XV, du ler aoilt 1917. 
D~ Ie mois d'octobre de cette anntle, Ie Conseil f6d6ral avait entrepris I'6tude 

d'un vaste programme embrassant 109 principales questions d'ordre politique, 6co
nomique et social qui pouvaient se poser lors de 1'6tablissement de la paix. II 

') Bulletill monauol de \a NouveUe SociEtE HelvEtlque _ JuiUot 1917 - No. 24. 
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reconnut notamment I'extreme importance des probl~mes relatifs .. au droit inter
national, aux sanctions l prendre pour emp4!cher Ie retour d'une guerre semblable 
l la guerre mondiale, ainsi qu'au r6gime futur des pays, en vue du maintien de 
la paix". Ces 6tudes se rattachaient tout naturellement aux travaux pr6paratoires 
en vue de la troisi~me Conl6rence de la Paix que Ie ConseiJ 16d6ral avait conH6s 
par d6cision du 13 d6cembre 1913, l M. Ie prolesseur Max Huber et qui avaient 
6t6 interrompus par la guerre. ' ) 

Aussi la leltre de la Soci6t6 de la Paix que nous avons cit6e plus haut, trouva
t-elle Ie Gouvernement suisse bien pr6par6 pour y r6pondre. En date du 22 novem
bre 1917, Ie ConseiJ 16d6ral exprima II la Soci6t6 de la Paix son d6sir de voir se 
d6velopper Ie principe de I'arbitrage obligatoire et de la limitation des armements. 
11 ajouta que sa sympathie 6tait 6galement acquise II l'id6e que les destin6es des 
peuples ne sauraient etre r6g16es d'une mani~re conlorme II la justice si I'on ne 
tenait pas compte, dans la mesure du possible, de leurs aspirations. 

Parmi les membres du ConseiJ 16d6ral suisse, M. F6lix Calonder 6tait celui 
qui, Ie plus tat et avec la loi la plus communicative, avait embrass6 la cause de 
la Soci6t6 des Nations. Dans un discours public prononc6 Ie 24 novembre 1917 
II Berne II un congr~ du parti Iib6ral d6mocratique, M. Calonder avait, dans les 
termes suivants, d6Hni la mission internationale de la Suisse: 

.. La Providence nous a conH6 une tache internationale d'un ordre particu
Iier. Nous avons II promouvoir la paix et l'amiti6 entre les peuples et II d6-
montrer au monde qU'une population, composu de groupes Iinguistiques et 
ethniques divers, peut s'unir en une nation heureuse sur la base de la con
Hance r6ciproque. Paix et amiti6 au dedans et au dehors, 10nd6es sur la 
Iibert6 et 1'6galit6, voilll notre devise •..•••• En notre qualit6 de petit Etat 
paciHque, nous accueillons naturellement avec la sympathie la plus chaleu
reuse, I'idu d'un ordre international nouveau. Nous appuierons de toutes nos 
lorces les efforts tendant au d6veloppement de I'arbitrage international et II 
une r6duction g6n6rale des armements militaires."') 

\ 
Le bonheur voulut que M. Calonder IQt, d~ Ie d6but de I'annu 1918, appeliS 

II diriger la politique 6trang~re de la Suisse en qualit6 de Pr6sident de la Conf6d6-
ration et de Chef du D6partement politique. Un de ses premiers soins lut de s'as
surer la collaboration, en 'qualit6 de jurisconsulte du D6partement politique, de M. 
Max Huber qui, d~ Ie d6but de I'annu 1918 voua II la cause de la Soci61iS des 
Nations toUles les ressources de son exp6rience et de sa vasle 6rudition ainsi que 
tous les tr6s0rs de son g6niSreux et clairvoyant id6a1isme. 

La politique inaugur6e par M. Calonder fut bien" aecueillie" par les Chambres 

I) D'apza unc communication que je dois a. I'oblige.nce de M. Paul Ruegger de I. division 
del Allaires etrangarea du D6partement polirique ,&feral. Je nia beureux de Ailir cene OCC.~ 
sion pour exprimer mea ~ vi'. remereiements 1 M. Ruegger et I sea eoll~guea, ainlri qu'A 
leur chel, M. Paul Dinicberr, ministre plenipotentiaire, pour I. bienvefUance avec "queUe lis 
n'oot ceasE d'accueillir lea demandea d'information que j'Ai Et6 amene 1 leur .dresser IU coura 
de Ia pliparatioD de Ia preaeme ftude. 

2;) Ce discoUJ'W a &6 publi6 in eztenso dana lea priOciPIUX quotidiena 811iaed:. 
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f&f~rales ainsi qu'en temoigne I'extrait suivant ~u rapport de la Commission du 
CoilseiI national sur la gestion du Conseil f&feral en 1917:') 

.. La question de la fondation d'une Soci6t~ des Nations en vue d'assurer 
la pRix future et la question de savoir si et l quelles conditions la Suisse pour
rait entrer dans une Iigue de ee genre forment ['objet d'un examen attentif 
de la part de la commission et du chef du d6partement politique. 

On peut constater avec satisfaction que eelui-ci • dejl vou~ son attention l 
['6tude de eette question et cela pour de bonnes raisons. Car ee ne sont pas 
seulement les grandes puissances mais aussi et surtout les petits Etats qui 
ont Ie plus grand int6ret l ee que la pRix du monde soit plac~, l I'avenir, 
sous la forte protection d'une Ligue des nations, et l ce que celle-ci cree les 
organes et les institutions de nature internationale necessaires pour preciser, 
accommoder et trancher les futurs conflits internationaux. 

Les Elats neutres peuvent d~ maintenant preparer sans scrupule ces ques
tions, car tous les Etats civiIises sont appeles l collaborer l leur examen 
et l leur soiution: les hommes d'Etat les plus illustres des deux groupes bel· 
ligerants ont indique la Societe des Nations comme un but l rechercher. Ce 
n'est que· sur eette base qu'un desarmement general sera possible et reali· 
sable. 

n serait donc tr~ desirable que Ie Conseil federal, seul ou d'accord avec 
d'aulres gouvemements neutres, entreplit les demarches nec~aires pour 
eclaircir les questions connexes l la fondation d'une Ligue des Nations." 

A eette epoque, la question de la Soci6te des Nations, tout en etant ['objet de 
conversations et de speculations nombreuses dans les milieux politiques suisses, 
n'avait pas encore rev6tu un caracl~re d'aclualitll tel que ses adversaires aient pu 
prendre ouvertement parti contre elle. Ainsi que Ie reconnut plus tard I'un de ces 
demiers, Ie conseiller national Schiir, de BAle-Ville, personne en Suisse, au cours 
de I'ele 1918, n'avait encore songe l attaquer la Societ6 des Nations. II est vrai 
qu'on I'avait toujours con~ue comme devant etre universelle dans sa composition 
et plus juridique que politique dans sa slfUcture et dans ses fonctions. 

Non content d'avoir charge un jurisconsulte special de ['etude de la Societe des 
Nations, Ie Gouvernement suisse se preoccupait l eette epoque de constituer une 
Commission extra·parlementaire speciale pour collaborer l cette tAche. Le but 
poursuivi en eela paralt avoir 6t6 double. II s'agissait, d'une part, de laire examiner 
par des representants autorises de tous' les partis politiques, de tous les milieux 
sociaux et de toutes les regions elhniques·du pays, Ie problflme de la Societe des 
Nations dans son ensemble et, en particulier, la question de la collaboration de la 
Suisse neutre l la grande entreprise de solidarite internationale. Et d'.utre part, 
iI s'.gissait d'assurer • la politique favorabie l ia Soci6te des Nations que Ie Con· 
seil f&feral 6tait disp0s6 l adopter ['appui de I'opinion dans Ie pays tout entier. 
La constitution de eette Commission extra-parlamentaire donna lieu, au sein du 

') Rapport d. Ia Commisaion du Consen national aur la geatioD du Conooil IEdEral en 1917, 
du 14 mal 1918. 

La Sad"' .... N.doDa. I 
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Gouvernement f6d6ral, Ii plusieurs discussions au cours de l' 6t6 1918. Elle lut 
IInalement arret6e au mois de septembre et la Commission compos6e comme suit: 

M. Achille Borella, conseiller national, Mendrisio; M. Charles Borgeaud, 
professeur Ii l'Universit6, Gen~ve; M. W. Burckhardt, professeur 1 l'Univer
sit6, Berne; M. Forrer, conseiller national, Saint-Gall; M. V. Gottofrey, juge 
au Tribunal f6d6ral, Lausanne; M. Eug~ne Huber, professeur 1 l'Universit6, 
Berne; M. U. Lampert, professeur 1 l'Universit6, Fribourg; M. Ie Ministre 
Ch. Lardy, ChAtillon; M. W. Merz, juge au Tribunal f6d6ral, Lausanne; M. 
A. de Meuron, conseiller national, Lausanne; M. Paul Moriaud, prolesseur 
1l'Universit6, Gen~ve; M:Gustave MUlier, conseiller national, Berne; M. Ie 
Ministre A. de Planta, Reichenau; M. W. Rappard, professeur 1 l'Universit6, 
Gen~ve; M. H. Scherrer, conseiller aux Etats, Saint-Gall; M. Scherrer-FUIle
mann, conseiller national, Saint-Gall; M. F. Studer, conseiller national, Win
therthur; M. Adalbert Wirz, conseiller aux Etats, Sarnen. - Le Secr6taire de 
1a Commission: M. O. Nippold, professeur 1 Thoune. 

La commission comprenait ainsi 11 Suisses allemands, 6 Suisses romands et 1 
Suisse italien; 8 parlementaires, 6 professeurs d'Universit6, 2 magistrata judiciai
res et 2 diplomates. Tous les partis politiques y 6taient repr6sent6s, I'extreme
gauche par deux socialistes choisis parmi ceux dont I'ardeur r6volutionnaire 6tait la 
moins v6h6mente et l'esprit Ie plus positif. 

La premi~re session de cette commission eut lieu du 4 au 8 novembre 1918. 
Elle discuta 1 cette occasion, sous la pr6sidence de M. Ie Conseiller f6d6ral Calon
der, des probl~mes g6n6raux relatifs 1 la Soci6t6 des Nations, sur la base d'un 
m6moire qui avait 6t6 r6dig6 par M. Max Huber.'} Ce m6moire et les d6lib6rations 
de la Commission consultative auxquelles iI donna lieu, montrent que I'on comp
tait 1 ce moment sur la convocation des puissances neutres Ii la Conl6rence inter
nationale 011 devait etre 61abor6e la constitution de la Soci6t6 des Nations. lis mon
trent aussi que I'on admettait la participation imm6diate Ii I'organisme nouveau 
non seulement de toute l'Entente et de tous les Empires centraux, mais aussi des 
puissances rest6es neulres au cours du conllit de'la guerre mondiale. Orr- _dmettait 
que Ie principe de 1'6galit6 juridique des Etats devait eire scrupuleusement respect6. 
On 6tait unanime II penser enlln que la Suisse devrait Idh6rer Ii une pareille So
ci6t6 des Nations, tout en donnant Ii la pr0c6dure de son adh6sion un caract~re 
d'amendement constitutio~nel. 

2. De I'arml.tlce Ii 1_ al,natare de 1& paiL (II novembre 1918-28 Jnln 1919.) 

La premi~re session de la Commission 6tait Ii p~in" close que l'Armistice lut 
sign6 Ii Rethondes Ie 11 novembre 1918, et qu'6clatait en meme temps en Suisse 
une gr~ve g6n6rale Ii caract~re nettement r6volutionnaire. 

En date du 20 novembre 1918, II Suisse adressa aux Puissances une note pour 

1) Ce m!moire eat reproduit in extenso dans Ie document intitul6 "Meuage du Conseil 
I!d!ral a I' AssemblEe federale, concernant ]a question de l'acceaeioD de 1a Suiue I JI SociEt6 
des Nations". Berne 1919, pages 171 et euiT.orea. 
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lear demander d'etre admise lparticiper am: n6gociations et am: d6\;isions am:
quelles donnerait lieu la fin de la guerre pour aut~t qu'iI s'agirait de questions 
l'int6ressant sp&:iaIement. ou de probl~mes d'importance g6n6rale, tels que celui 
de la Soci6t6 des Nations_ Le meme jour, Ie repr6sentant sp&:ial que Iti Gouveme
m~nt suisse avait jug6 bon d'envoyer l Washington eut avec Ie Pr6sident Wilson 
une entrevue qui fut comme une r6ponse n6gative l cette note. Le Pr6sident Wil
son d&:lara, en elfet, qu'. son sens Ia Soci6t6 des Nations, qui n'avait pu nallre 
avant la fin des hostilit6s sous peine de devenir une arme de guerre plus qu'un 
instrument de paix, ne pouvait pas davantage naitre apr~ la fin des n6gociations 
de pRix, qui laisseraient sans doute apres elles trop d'amertume et trop d'ambitions 
d&:ues, poar permettre la constitution sur des bases justes, d'une Soci6t6 des Na
tions durable. Celle-ci devait done, poursuivit Ie Pr6sident Wilson, natlre de la 
pRix et son Pacte fondamentaI devait faire partie du Trait6 meme qui mettrait fin • 
1'6tat de guerre.' Or, conclut-i1 logiquement, les Puissances qui avaient particip6 
• la guerre pouvaient seules eire admises am: n6gociations de pRix. Le Pr6sident 
Wilson ajouta cependant que la participation des Puissances neulres • la Soci6t6 
des Nations lui paraissait hautement d6sirable. Leur collaboration l la Rdaction du . 
Pacte pourrait, pensait-i1, eire assur6e par des conversations et des pourparlers of
flciem:. 

Ces d&:larations du Pr6sident Wilson qui, d~ Ie mois de novembre 1918, 6ta
blissaient ainsi tout Ie programme de l'ann6e suivante, ne furent pas sans causer • 
Berne une Ir~ vive d6ception. Le Conseil f6d6raI n'en d6cida pas moins, Ie 6 d6-
ceinbre 1918, d'approuver dans leurs grandes !ignes les r6solutions de port6e g6n6-
raIe que Ia Commission consultative lui avail soumises • la suite -de sa premillre 
Session. Sur la base de ces r6solutions, M. Max Huber fut charg6 de r6diger un 
projet de charte pour la Soci6t6 des Nations, ains! que cliverses th~es relatives 
• des questions d'ordre politique en rapport avec ce probl~me. Ce projet et ces 
th~ furent cliscut6s par la Commission consultative au cours d 'une session qui 
eut lieu du 7 au 13 janvier. Territet. 

Dans cette session, la Commission arreta Ie texte d'un • Avant projet de Pacte 
f6d6raI et statut constitutionnel de la Ligue des Nations".') 

Ce document. peut eire consid6r6 comme I'expression des voeux des autorit6s 
suisses en matillre de Soci6t6 des Nations. Sans viser • 1'6laboration d'une constitu
tion qui eilt donn6 aox partisans du pacillsme inlransigeant une satisfaction int6-
graIe et qui eilt apport6 au probl~me des relations enlres les peuples une solution 
id6aIe, la Commission, ussur6e de l'appui du Gouvemement et de I'opinion helv6-
tiques chercha • y ins6rer Ie maximum de garanties et de r6formes qui lui parais
saient imm6diatement r6alisables. II n'est donc pas inutile de I'analyser bri~vement_ 

Ce document est clivis6 en deux parties: en un Pacte, dont la volont6 unanime 
des parties contractantes aurait seul pu modifier les termes, et en un statut cons
titutionnel, qu'une majorit6 sP&:iaIe des membres aurait pu amender. Les auteurs 
esp6raient ainsi concilier Ie besoin de s&:urit6 des Etats membres qui, en adh6rant 
• 1& Soci6t6 des Nations, devaient n'assumer que des obligations immuables sans 

1) Cca documenta IODt reprocluita dlUl8 1e Message citE ci-dessua. pages 247 et suivantea. 
24' 
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Gouvernement f6d6ral, l plusieurs discussions au cours de 1'6t6 1918. Elle tut 
Ilnalement arrl!th au mois de septembre et la Commission compos6e comme suit: 

M. Achille Borella, conseiller national, Mendrisio; M. Charles Borgeaud, 
professeur l l'Universit6, Gen~ve; M. W. Burckhardt, professeur • l'Univer
sit6, Berne; M. Forrer, conseiller national, Saint-Gall; M. V. Gottofrey, juge 
au Tribunal f6d6ral, Lausanne; M. Eug~ne Huber, professeur • l'Universit6, 
Berne; M. U. Lampert, professeur • l'Universit6, Fribourg; M. Ie Ministre 
Ch. Lardy, ChAtillon; M. W. Merz, juge au Tribunal f6d6ral, Lausanne; M. 
A. de Meuron, conseiller national, Lausanne; M. Paul Moriaud, professeur 
• I'Universit6, Gen~ve; M:Gustave MUlier, conseiller national, Berne; M. Ie 
Ministre A. de Planta, Reichenau; M. W. Rappard, professeur • l'Universit6, 
Gen~ve; M. H. Scherrer, conseiller aux Etats, Saint-Gall; M. Scherrer-FUIle
mann, conseiller national, Saint-Gall; M. F. Studer, conseiller national, Win
therthur; M. Adalbert Wirz, conseiller aux Etats, Sarnen. - Le Secr6taire de 
la Commission: M. O. Nippold, professeur II Thoune. 

La commission comprenait ainsi II Suisses allemands, 6 Suisses romands et I 
Suisse italien; 8 parlementaires, 6 professeurs d'Universit6, 2 magistrata judiciai
res et 2 diplomates. Tous les partis politiques y 6taient repr6sent6s, I'extreme
gauche par deux socialistes choisis parmi ceux dont I'ardeur r6volutionnaire 6tait la 
moins v6h6mente et I'esprit Ie plus positif. 

La premi~re session de cette commission eut lieu du 4 au 8 novembre 1918. 
Elle discuta II cette occasion, sous la pr6sidence de M. Ie Conseiller f6d6ral Calon
der, des probl~es g6n6raux relatifs • la Soci6t6 des Nations, sur la base d'un 
m6moire qui avait 6t6 r6dig6 par M. Max Huber.') Ce m6moire et les d6lib6rations 
de la Commission consultative auxquelles iI donna lieu, montrent que I'on comp
tait • ce moment sur la convocation des puissances neutres • la Conf6rence inter
nationale oil devait etre 61abor6e la constitution de la Soci6t6 des Nations. lia mon
trent aussi que I'on admettait la participation imm6diate II I'organisme nouveau 
non seulement de toute l'Entente et de tous les Empires centraux, mais lOSS! des 
puissances rest6es neutres au cours du conllit de la guerre mondiale. On admettait 
que Ie principe de 1'6galit6 juridique des Etats"devait etre ~rupuleusement respect6. 
On 6tait unanime II penser enlln que la Suisse devrait adh6rer II une pareille So
ci6t6 des Nations, tout len donnant II la proc6dure de son adh6sion un caract~re 
d'amendement constitutionnel. 

2_ De I'arml.tlce l Is algnatare de la pailL (11 aovembre 1918-28 Jala 1919.) 
La premi~re session de la Commission 6tait II peine close que I' Armistice fut 

sign6 • Rethondes Ie 11 novembre 1918, et qu'6clatait en meme temps en Suisse 
une gr~ve g6n6rale II caract~re nettement r6volutionnaire. 

En date du 20 novembre 1918, Ia Suisse adressa alUl: Puissances une note pour 

1) Ce m~moire est reproduit in extenso dana Ie document intituli "Meaaage du Conseil 
fid6ral 1 I' AssemblEe fEderaIe, concernant 1a question de l'acc:essioD de Ia Suisse I .. Soc~t6 
des Natione". Berne 1919, pages 171 et auiv.otee. 
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leur demander d'alre admise • participer aux nt!gociations et aux d6\:isions aux
quelles donnerait lieu la lin de la guerre pour aut~nt qu'jJ s'agirait de questions 
I'intt!ressant spt!cialement. ou de probl~mes d'importance gt!nt!rale, tels que celui 
de Ja Socit!tt! des Nations. Le marne jour, Ie reprt!sentant spt!cial que Iii Gouvem&o 
m~nt suisse avait jug6 bon d'envoyer • Washington eut avec Ie Prt!sident Wilson 
une entrevue qui fut comme une rt!ponse nt!gative • cette note. Le Prt!sident Wil
son dt!clara, en eifel, qu'. son sens la Socit!t6 des Nations, qui n'avait pu nallre 
avant Ja lin des hostilitt!s sous peine de devenir une anne de guerre plus qu'un 
instrument de pm, ne pouvait pas davantage nallre apr~ la fin des n6gociations 
de paix, qui laisseraient sans doute apres elles trop d'amertume et trop d'ambitions 
dt!cues, pour pennettre la constitution sur des bases justes, d'une Soci6t6 des Na
tions durable. Cell&oci devait donc, poursuivit Ie Prt!sident Wilson, naltre de la 
pm et son Pacte fondamental devait faire partIe du Trait6 meme qui mettrait fin • 
1'6tat de guerre.· Or, conclut-il logiquement, les Puissances qui avaient particip6 
• la guerre pouvaient seules etre admises aux n6gociations de pm. Le Prt!sident 
Wilson ajouta cep~ndant que la participation des Puissances neulres l la Soci6t6 
des Nations lui paraissait hautement dt!sirable. Leur collaboration l la r6daction du . 
Pacte pourrait, pensait-jJ, eire assur6e p.ar des conversations et des pourparlers of
flcieux. 

Ces dt!clarations du Prt!sident Wilson qui, d~ Ie mois de novembre 1918, 6ta
blissaient ainsi tout Ie programme de l'ann6e suivante, ne furent pas sans causer. 
Berne une Ir~ vive d6ception. Le Conseil f6d6ral n'en dt!cida pas moins, Ie 6 dIS
cembre 1918, d'approuver dans leurs grandes Iignes les rt!solutions de port6e g6n6-
rale que la Commission consultative lui avait soumises l la suite -de sa premi~re 
Session. Sur la base de ces r6s0lutions, M. Max Huber fut charg6 de r6diger un 
projet de charte pour la Soci6t6 des Nations,ains! que diverses th~es relatives 
• des questions d'ordre politique en rapport avec ce probl~me. Ce projet et ces 
th~ furent discut6s par la Commission consultative au cours d'une session qui 
eut lieu du 7 au 13 janvier. Territel. 

Dans cette session, la Commission arreta Ie lexte d'un • Avant projet de Pacte 
f6d6ral et statut constitutionnel de la Ligue des Nations",') 

Ce document. peut eire consid6r6 comme I'expression des voeux des autorit6s 
suisses en mati~re de Soci6t6 des Nations. Sans viser l 1'61aboration d'une constitu
tion qui ellt donn6 lUX partisans du paciftsme inlransigeant une satisfaction intIS
grale et qui elll apport6 au probl~me des relations enlres les peuples une solution 
id6a1e, la Commission, ussur6e de I'appui du Gouvemement el de I'opinion helvlS
tiques chercha • y ins6rer Ie maximum de garanties et de r6fonnes qui lui parais
saient imm6diatement r6alisables. II n'est done pas inutile de I'analyser bri~vement. 

Ce document est divis6 en deux parties: en un Pacte, dont la volont6 unanime 
des parties conlractantes aurait seul pu modifter les tennes, et en un statut cons
titutionnel, qu'une majorit6 spt!ciale des membres aurait pu amender. Les auteurs 
esp6raient ains! concilier Ie besoin de st!curit6 des Etats membres qui, en adh6rant 
l 1. Soci6t6 des Nations, devaient n'assumer que des obligations immuables sans 

') Cea documeo .. ooot reprodui .. dllD8 Ie M_ cit6 ci-desaus, page. 247 ot .uivaotes. 
24" 
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leur consentement et les exigences de 1'6volution, qui appelait une forme d'organi: 
sation plus souple. 

Le Pacte lui-mllme contient, d'une part, des "d6clarations solennelles" et d'autre 
part, des stipulations pr6voyant la conclusion entre les parties d'une "alliance in
dissoluble" sur la base de quelques dispositions pr6cises. 

Les "d6clarations solennelles" sont de simples voeux. lis tendent l I'accroisse
ment de l'in8uence populaire dans la politique 6trang~re, l 1'6tablissement de 1'6ga
Iit6 civile et politique, de la Iibert6 de conscience et du Iibre usage des langues na
tionales, ll'extension de la 16gislation internationale du travail, • la limitation des ar
mements. et l la reconnaissance de . certaines libert6s 6conomiques. 

L'alliance, d'autre part, dont Ie Pacte est I'acte constitutif, repose sur la base 
de la renonciation absolue l la guerre, de la r6glementation pac8que de tous les 
difi6rends internationaux et de la publicit6 de tous les trait6s. Aux termes de ce 
Pacte, ses signataires, Membres de la Ligue des Nations ainsi constitu6e, 80nt 
divis6s en deux cat6gories. Les uns, tels que la Suisse, express6ment mentionn6e, 
qui, aux termes du Pacte "par leur histoire et leur politique de paix ofirent 6gale
ment des garanties durables d'impartialit6", doivent h6berger les institutions per
manentes de la Ligue. Leur territoire doit etre reconnu inviolable. Les autres, 
au contraire, pourront litre appel6s, Ie cas 6ch6ant, II mettre leurs forces r6unies 
au service de la Ligue. lis r~oivent, en 6change, une situation con forme aux char
ges intemationales qu'its sont prlits l assumer. 

Le statut constitutionnel de la Ligue des Nations se pr6sente sous la forme d'une 
annexe au Pacte f6d6ral. Les 65 articles qu'i1 comporte d68nissent les organes de 
la Ligue des Nations et la proc6dure pour assurer Ie maintien de la paix. lis pr6-
voient de plus la comp6tence de I'ensemble des Membres r6unis en conf6rence des 
Etats, indiquent les sanctions de la [igue contre les Etats r6calcitrants et r6g1e
mentent en8n la proc6dure de r6vision. 

Sans analyser ici ce statut, nous nous bornons l signaler quelques uns des points 
sur lesquels iI se distingue du Covenant actuellement en vigeur t· LI structure de la 
Ligue des Nations est assez semblable l celie de la Socl6t6 actuelle. La pr6sente 
Assembl6e y est repr6sent6e par une Conf6renc:e 'deS EtaiS, Ie Secr6taritlt, par une 
Chancellerie, et la Cour internationale de Justice;· par' une institution qui porte Ie 
meme nom. A la place du Conseil, d'autrepart, iI est pr6vu un Conseil de m6dia
tion dont les d616gu6s cloivent r6sider ausi~ge du Conseil. Ce Conseil doit com
prendre un Bureau de trois membres au moins, une D616gation permanente se 
composant du Bureau· et des repr6sentants des 'Etats qui se d6clareront prets l 
garantir par tous les moyens dont i1s disposent'I'ex6cution des sentences obliga
toires de la Ligue, et des commissions de concili.Hon particuli~res. En fait, dans ce 
syst~me, Ie Conseil de m6diation est une r6uniori de pl6nipotentiaires de tous les 
Membres de la Soci6t6, qui d61~gue les principales eomp6tences qui appartiennent 
aujourd'hui au Conseil de II Soci6t6 des Nations;l son Bureau ainsi qu'. Ie D6-
16gation permanente d'oU les Etats • territoire inviolable restent exclus. Outre les 
organes susmentionn6s, Ie statut constitutionnel pr6voit une Cour des conftits com
pos6e de trois membres du Conseil de m6diation et de quatre membres de II Cour 
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intemationale de Justice. Cette Cour doit, II d6faut ii'entente entre les parties, de.
terminer I'instance devant qui seront port6s leurs diff6rends. 

Le maintien de la paix, aux termes du statut, est assur6 par trois proc6dures di~ 
verses: une premi~re proc6dure, n6cessairement pr6alable, de conciliation et d'e~ 
qu!te, une voie judiciaire pour les contestations reconnues comme 6tant d'ordreo 
juridique et une m6diation pour les diff6rends de nature politique. 

Les dl!cisions de la Ligue, pour devenir exl!cutoires, seront propos6es au Conseil' 
de m6diation II la majorit6 des voix, et approuv6es par celui-ci par une majorit6 
des 'J, des Etats repr6sentant en m6me temps une majorit6 des 'I. des populations. 

Vne majorit6 analogue 6tait requise pour assurer la r6vision du statut constitu
tionnel. 

Si j'ai ern devoir analyser bri~vement ici -ce document, auquel tous les juris
consultes reconnaltront au moins Ie m6rite d'une grande ing6niosit6, c'est tant II 
cause de son int6ret historique qu'en vue de la valeur qu'i! peut poss6der pour 
l'avenir. II repr6sente II coup s(\r un effort int6ressant pour concilier Ie principe de 
1'6galit6 juridique des Etats avec la r6alit6, dans' laquelle les Etats ne sont 6gaux 
ni au point de vue du danger qu'i!s pr6sentent pour la paix du monde, ni au point 
de vue de I'action qu'i)s peuverit exercer pour empecher la guerre. 

Ce projet 61abor6 par la Commission consultative fut sou.mis au Gouvernement 
f6d6ral. Celui-ci, sans lui donner la sanction de son autoril6 officielle, ce qu'iI n'eut 
gu~re pu faire sans consulter Ie Parlement; n'h6sita pas cependani II Ie commu
niquer aux Etats repr6sent6s lila Conf6rence de Paris. Le Gouvemement suisse fur 
ainsi Ie premier II livrer II la publicit6 un document de cette ~p~e, comme M. 
Calonder Ie fit remarquer plus tard au Conseil national. ') 

Ce projet de Pacte, ainsi qu'un memorandum relatif II la neutralit6 de la Suisse 
qui avait 616 communiqu6 II 1& Conf6rence de la Paix trois jours auparavant'), ne 
purent 6videmment retenir longtemps l'attention des hommes d'Etat dont I'esprit 
6tait absorb6 par des soucis autrement consid6rables. La Commission, qui, sous la 
pr6sidence du Pr6sident Wilson, 61aborait Ie projet du Covenant, put d'autant 
moins en tenir compte que la premi~re. 6bauche de ce document allait etre publi6e. 
C'est Ie 14 f6vrier, en effet, que fut communiqu6 II [a presse pour 6tre soumis II 
1'6preuve de ['opinion [e premier projet de Pacte de [a Soci6t6 des Nations, 6[abor6 
par [a Conf6rence de Paris. 

Bientat apr~, [es Etats neutres furent invit6s par [es Puissances a11i6es II faire 
connaltre ofllciellement leurs voeux dans une r6union convoqu6e pour Ie 20 mars. 
Cette convocation trouva- Ie Gouvernement suisse bien pr6par6 pour y r6pondre, 
grice aux travaux du D6partement politique et aux d6lib6rations de [a Commission 
consultative. Avant d'envoyer II Paris [a d6[6gation qui devait repr6senter [a Suisse 
II cette occasion, Ie Conseil f6d6ral, dans sa s6ance du 10 mars, adopta une s6rie de 
th~es qui servirent de base II une nouvelle note destin6e II [a Conf6rence de Paris. 

Dans cette note'), la Suisse, saDS dissimuler [es regrets que lui avaient inpir6s 

'I I.e II luin 1919, en ftpondant 1 une Interp.llation de M. Winig.r. 
'I C. document esl reproduil 1 la page 348 du M .... g. du Cons.iI fEdEral citE ci-<lessus. 
') Page 289 du M .... ge du Consell fEdEral cilE ci-<l.asuo. 
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certains 616ments du projet de Pacte du 14 fevrier, emil quelques voeux d'amen
dement. On y d6plorait I'exclusion de la Societ6 des Nations de certains Etats el 
exprimait I'espoir qu'it "devrail etre positivement 61abli que la Ligue accueillera 
10us les Etats qui pr6senteront les garanties necessaires pour I'accomplissemenl 
des devoirs qui r6sultenl de la participation l la Ligue des Nations." En second 
lieu, Ie principe de la neutralit6 helvetique, d6jl pose dans Ie memorandum du 8 
fevrier fut de nouveau afllrm6, d'autanl plus fortemenl que Ie projet de Pacle ne 
comportait pas une interdiction absolue de la guerre. En troisi~me lieu, les auteurs 
de la note insist~rent sur I'importance du principe de I'arbitrage obligatoire dont 
ils pensaienl que, loujours plus generalement reconnu, iI pourrail combler peu l peu 
les lacunes laissees dans Ie Pacte par la prudence de ses redacleurs. Ensuite, Ie 
Gouvernement suisse, .. sans m6connaltre I'importance des grandes Puissances en 
ce qui concerne I'efllcacite de la Ligue des Nations," exprimail Ie d6sir de voir 
mieux sauvegarder Ie principe de I'egalite des Elats el souhaitail voir ce principe 
inlegralemenl maintenu dans Ie domaine de I'organisation de la justice internatio
nale. Les derni~res observations contenues dans la nOle se r6Mraieni aux com
petences de la Societe des Nations, que I'on aurait voulu voir flx6es d'une mani~re 
plus precise, aux clauses relatives II la denonciation el II la revision du Pacle el 
enlln II Is procedure suivie par la Conference de la Paix qui excluail les neutres 
d'une participation effective II I'elaboration du Pacte. 

Ce furent ces voeux, ainsi que des propositions plus pr6cises, que la delegation 
suisse apporla II Paris. Celie delegalion etail pr6sid6e par M. Ie Conseiller fed6ral 
Calonder qui, ayanl quitte la pr6sidence de la Confederation, restail cependanl II la 
lete des Affaires Etrang~res. Elle comprenail, en oUlre, M. Ie Conseiller national 
Alfred Prey el les professeurs Max Huber et W. Rappard. M. Paul Logoz remplissait 
les fonctions de Secretaire de la delegation. En arrivanl II Paris Ie 17 mars, la del6-
gation s'empressa d'entrer en contact avec les representants des autres puissances 
neutres. Au cours de conversations lout offlcieuses, qui eurenl lieu avanl la Conf6-
rence II I'Hillel Meurice, elle put se rendre .compte' .que ses voeux, comme ses 
regrets, elaienl partag6s par les delegu6s de lOules les autres puissances ~nvoqu6es 
/I la Conference du 20 mars. Celle-ci se reunil /I I'Hiltel Crillon et ful pr6sid6e par 
Lord Robert Cecil. Elle pennil aux delegu6s suisses de developper leurs propositions 
d'amendements au projel de Pacte el de constater, en meme temps, que des sugges
lions semblables aux leurs avaienl dej/l loules ele .discul6es par la Commission de 
la Conference de la PaiL 

II serail lemeraire . de prelendre que la Suisse .}llus qu'aucun des autreS Etats 
neutres ail pu exercer, au cours de celie conference, une influence appreciable 8ur 
I. redaction definitive du Pacte. II esl certain, cependanl, que l'int6ret tr~ averti 
que la delegation helv6tique pUI temoigner II I'organisme en geslalion, renfor~a la 
situation internationale de la Suisse et facilita, en particulier, les pourparlers reia
fils au si~ge de la Sociele des Nations, qui se poursuivaienl depuis quelque temps. 
Au cours de son sejour l Paris, M. Cafonder saisil I'occasion qui s'offrait 1 lui 
pour adresser au Pr6sidenl de la Conference de la Paix el au Pr6sident Wilson, 
qui lemoignail II la Suisse un int6rel particuli~remenl sympathique, une note pour 
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les informer que "Ia Suisse consid6rerait comme un grand honneur d41 pOlivoir 
oRrir l'hospitalit6 de son territoire pour Ie cas .oa la Soei6t6 des Nations voudrait 
fixer son si~ge" dans ee pays. 

Le 29 mars, les repr6sentants des puissances neutres furent convoqu6s ;\ une 
nouveUe s6anee qui ent lieu ;\ I'H6tel Astoria et oa iIs furent inform6s de la ma
ni~re dont leurs diverses propositions avaient 6t6 prises en consid6ration 4It des 
suggestions auxquelles eUes avaient donn6 lieu. 

Pendant les trois mois qu'avaient dur6 les n6gociations relatives au Paete, Ie 
Gouvemement suisse s'6tait maintenu en contact avec les milieux oa s'61aborait 
eet instrument. II s'6tait servi pour cela d'un repr6sentant offieieux, qui dut • la 
bienveiUance de plusieurs personnalit6s inHuentes, et notamment du Pr6sident Wil
son, du Colonel House, de Lord Robert Cecilet de leurs conseiners juridiques, lie 
pouvoir suivre de tres pres Ie progr" des 6v6nements et d'en rendre compte' 
Beme par des messages presque quotidiens. De plus, une mission sp6ciale, com
pos6e de M. les Colonels Favre et Vuilleumier, eharg6e sp6cialement de justifier 
aux yeux des auteurs du Pacte et de leurs conseiIlers militaires les voeux du Gou
vemement f6d6ral au sujet du maintien dli la neutralit6 de la Suisse, s6journa pen
dant plusieurs jours • Paris au d6but du mois d'avril et put utilement s'aequitter 
de sa tAche. EnHn et surtout M. Ie ConseiIler 16d6ral Calonder et M. Gustave Ador, 
Pr6sident de la Conf6d6ration, au cours des s6jours qu'ils firent • Paris en 16vrier, 
mars et avril 1919, ne manqu~rent pas d'exposer aux principaux repr6sentants 
des Puissances aIli6es • la Conf6rence de la Paix la situation partieuli~re de la 
Suisse et les n6cessit6s politiques qui en r6sultaient. 
. Malgr6 ses efforts la Suisse ne peut 6videmment se vanter d'avoir jou6 dans 
toutes ces n6gociations un ral41 de premier plan, auquel rien ne I'autorisait d'ail
leurs • aspirer. Elle s'en est consol6e d'autant plus ais6ment qu'eUe pilt constater 
que son sort • eet 6gard n'6tait gu~re moins enviable que celui des petites Puissan
ces dites ". int6rets limit6s" qui furent repr6sent6es • la Conf6renee de la Paix. 

Le texte d6f1nitil du Pacte, qui ne se distinguait que sur quelques points secon
daires du projet du 14 f6vrier, lut arret6 Ie 11 avril et adopt6 en s6ance pl6ni~re de 
la Conf6rence de la PRix, en date du 28 du meme mois. 

Entre temps, les termes de la partie XIII du Trait6 de Versailles, relative ;\ I'or
ganisation internationale du travail furent aussi arret6s. 

La Suisse y 6tait int6ress6e • un double titre. L'importance consid6rable que 
poss~e la grande industrie d'exportation pour un pays dont I'agriculture n'occupe 
et ne nourrit qu'un quart environ de la. population oblige tout naturellement son 
gouvemement • suivre avec une vigilance particuli~re tout ce qui concerne la r6gle
mentation intemationale du travail. De plus, la Suisse avait, d" l'origine de cette 
reglementation internationale, soit depuis pr" de trente ans pris une part sp6ciale 
;\ son 6laboration, comme siege et comme centre de preparation technique des con-
16rences qui s'y 6taient consacr6es. 

La position exceptionnelle qu'occupait en cette mati~re la R6publique helv6tique 
6tait g6n6ralement reconnue. Aussi I'offre de collaboration laite par Ie Gouveme
ment suisse sur I'initiative de M. Ie Conseiller f6d6ral Schulthess trouva-t-elle 
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dans les milieux de la Conference de la Paix specialement charg6s de la r6dac
tion de la Partie XIII du Traite un accueil tr~s favorable. Grice /I I'interet sym· 
pathique temoigne • la Suisse par les principaux repr6sentants des Puissances en 
mati~re de legislation ouvri~re, et notamment par M. Barnes, Sir Malcolm Dele
vingne, M. Samuel Gompers et Ie Professeur Shotwell, Ie Gouvernement helv6-
tique put etre egalement tr~ bien renseigne sur la marche des pouparlers dans ce 
domaine. Cet interet et cette sympathie s'af6rm~rent d'une fa~on eclatante lorsque 
la Suisse fut invitee. se faire repr6senter aux c6t6s des cinq Principales Puissances 
alliees et aSsoci6es et de la Belgique au Comite d'organisation qui pr6para la pre
mi~re Conference internationale du travail de Washington au cours de l'et6 1919. 

II. LA PREPARATION POLITIQUE ET DIPLOMATIQUE. 

3. Le mel.age du Consell fed6ral et Ie premier debat parlementalre 
Ouln-Novembre 1919.) 

Le Trait6 de Paix fut signe Ie 28 juin 1919. D~ cette date, la question de 
I'entree de la Suisse dans la Societe des Nations, qui, comme nous venons de Ie 
voir, avait dej/l preoccupe Ie Gouvernement federal depuis plu$ d'une annee, se 
trouva nettement posee devant I'opinion pubJique. 

Aux termes de I'article 6nal du Trait6 de Versailles, iI est pr6vu que Ie Trait6 
entrerait en vigueur d~ que I' Allemagne et trois des Principales Puissances 
alli6es et associees I'auraient rati6e. D'autre part, iI est dispos6 • I'article pre
mier du Pacte que les Etats non signataires du Trait6 mais invit6s • adherer II I. 
Societe des Nations devraient signi6er leur acceptation II cette invitation dans les 
deux mois qui suivraient I'entree en vigueur du Trait6 et, par cons6quent, du 
Pacte. 

Nul ne pouvait prevoir, • la 6n de juin 1919, la date. laqueUe la Suisse aurait 
II prendre sa decision. L'on pensait assez generalement cependant que ceUe-ci 
ne pourrait etre ajournee au del/l de I'automne de la meme annee. Le Gouverne
ment, conscient • la lois de I'importance et de I'urgence de I'action qu'iI a1lait 
engager, ne tarda pas • assumer ses responsabilit6s ·et.l: de6nir son attitude' I'egard 
du Pacte. 

La premi~re occasion qui s'offrit II lui pour cela fut Ie depOt, en date du 20 mai, 
d'une interpellation au Conseil des Etats. M. Winiger, II qui s'etaient joints MM. 
Bobi et Bolli, avait en effet demande ". interpeUer. Ie Conseil federal sur les 
demarches qu'iI a faiteS en vue de I'entree de I. "Suisse dans la Societe des 
Nations et sur I'etat &Ctuel de la question". M. ~iniger developpa son inter· 
pellation dans la seance du· II juin. II exposa, en termes tr~ moder6s d'ailleurs, 
les pr6occupations que· pouvait inspirer II tout patriote suisse l'adb6sion de SOD 

pays II la Soci6te des Nations et les dangers qui pourraient en r6sulter pour Ie 
principe de la neutralite. Sans combattre cette adh6sion, iI' so boma II prier Ie 
Conseil federal d'6tudier Ie probl~me sous toutes sea faces et de ne prendre lucune 
decision irrevocable avant que Ie peuple tout entier n'ait eu I'occasion de so pro
noncer par un plebiscite. 
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En r6pon~ Ii cette interpellation, M. Calonder, ,u, nom du Gouvemement, 8t 
l'expos6 des d6marches qui avaient 6t6 entreprises et des pourparlers qui avaient 
eu lieu Ii Paris et n'eut pas de peine Ii montrer que Ie Gouvemement avait vou6 Ii 
la lIuestion soulev6e par les interpellateurs la sollicitude la plus 6clair6e et Ja plus 
vigilante. II ne cacha nullement les regrets qu'avaient inspir6s au Gouvemement 
comme 1 toute la nation suisse certains 616ments du Paete. II rep6ta" au sujet 
de l'universalit6 n6cessaire de la .Soci6t6 des Nations les !l6clarations que Ie Gou. 
vemement suisse avait d6jli faites Ii plusieurs reprises auparavant et que depuis 
it n'a manqu6 aucune occasion de renouveler, notamment au cours des trois pre
mi~res Assembl6es de la Soci6t6. 

L'insistance meme qu'ont apport6e Ii la d6fenoe de cette opinion tous ceux q~i 
se sont succ6d6 aux a1faires en Suisse depuis 1.!118 t6moigne de l'importance que Ie 
peuple helv6tique est presque unanime Ii y attacher. 
D~ Ie 11 juin 1919, M. Calonder s'exprimait Ii ce sujet dans les termes suivants: 

.. Par sa nature meme, la Soci6t6 des Nations' est une organisation univer. 
selle. En principe, elle doit etre ouverte Ii tout Etat qui observe les engage
ments imp0s6s Ii ses membres. Pour la Suisse, en particulier, la question de 
savoir si, avec Ie temps, la Soci6t6 des Nations comprendra tous les Etats 
qui I'avoisinent, est de la plus grande impo(tance. Le peuple suisse reste 
enti~rement dans la ligne de sa politique s6culaire de paix, de neutralit6 et 
de solidarit6 intemationaJe en d6sirant vivement que d~ la conclusion de la 
pRix, tous les Etats qui sont lies voisins puissent etre admis dans la Soci6t6 
des Nations. Si cet espoir ne devait pas se r6aliser, iI n'y aurait nullement Iii 
un motif pour nous de refuser sans autres d'entrer dans' la Ligue. Mais dans 
ce cas, si la Suisse se d6cide .. adh6rer .. la Soci6t6 des Nations comme 
membre originaire, dans Ie d61ai 8x6 par Ie Pa~te, elle Ie fera sans doute 
seulement dans l'id6e tr~ nette que tous ses voisins pourront y etre admis 
Ii une 6poque relativement peu 610ign6e. Car une Soci6t6 des Nations dont 
un ou plusieurs des Etats voisins de la Suisse seraient exclus pour un' temps 
prolong6 pourrait non seulement nous exposer Ii des dangers particuliers, 
mais etre hors d'6tat d'assurer Ie pRix Ii l'Europe tant 6prouv6e." 

Le discours de M. Calonder montra aux plus m6ftants que la Gouvernemenl 
f6d6ral partageait pleinement les pr60ccupations de I'opinion et que les pourpar· 
lers diplomatiques qu'iI avait engag6s ne I'avait nullement aveugl6 sur les dilll. 
cult6s et les dangers possibles d'une participation de la Suisse Ii la' Soci6t6 des 
Nations. Cependant, dans sa P6roraison, M. Calonder ne cacha pas ses pr6f6-
rences personnelles pour une politique d·adh6si~n. II conclut en elfet en ces 
termes: 

"malgr6 les imperfections de cette Ligue dans sa forme pr6sente. - imper. 
fections dont la situation historique actuelle est la cause et I'explication -
quels que soient les doutes et les critiques auxquels cette Ligue peut donner 
lieu, n'oublions pas que Ie Pacte de Paris est la premi~re tentative pratique 
qu'on ait jamais faite dans I'histoire pour mettre des bornes Ii la violence 
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dans les relations entre EtalS souverains. Que chacun s'en souvienne et y 
rt!fI~hisse, avant de juger et de condamner. La possibilitt! de jeter les bases 
d'une organisation· efflcaee pour Ie maintien de la paix ne s'offrira peut
~tre plus 1 nous. C'est la d6tresse des temps actuels qui nous I'offre." 

M. Calonder eut I'occasion de renouveler et de prt!ciser davantage encore ces 
dt!clarations au cours de plusieurs entrevues qu'i1 accorda aux reprl!sentants de 
la presse convoqul!s 1 ee sujet 1 Berne 1 la fin de juin et au d6but de juillet 1919. 
La convocation de ces rt!unions de joumalistes - proct!d6 tout 1 fait inusit6 en 
Suisse oil iI n'existe aucune organisation rt!guli~re pour assurer 10 contact entre 
Ie Gouvemement et 1a presse - indiquait que Ie Gouvemement avait pleine
ment conscience 1 la fois des difflcultt!s qu'i1 aurait 1 vaincre pour obtenir du 
peuple un verdict afflrmatif et de la grande importance nationale de la question qui 
allait lui ~tre postle. 

L'opinion personnelle de M. Calonder, qui avait 616 pour la Soci6t6 des Na
tions un ami de la premi~re heure et dont I'idt!alisme avait d'embl6e lait un adepte 
convaincu des id6es wilsoniennes, ne surprit personne en Suisse. los partisans 
de I'adhl!sion se demandaient d'autre part, non sans quelque anxit!t6, si Ie Gou
vemement 16d6ral allait suivre Ie chel du Dt!partement politique dans la cam
pagne publique qu'i1 venait d'i~augurer. lis lurent ~Iairl!s et enti~rement rassur6s 
par Ie grand discours que pronon~a 1 ee sujet, 1 Saint-Gall, Ie 12 juillet suivant, 
M. Ie Conseiller It!d6ral Schulthess. 

Ce discours msrqua Ie d6but de la campagne populaire que Ie Conseil f6d6ral 
allait engager avec une energie et une conviction unanimes qui impressionn~rent 
d'autant plus I'opinion qu'elles 6taient plus inusit6es. M. Schulthess, attire 1 la 
politique d'adhl!sion psr des mobiles tout 1 fait 6trangers 1 eeux qui avaient d6ter
min6 I'attitude de M. Calonder, apporta l sa dt!fense des arguments d'un ordre 
tout difft!rent. lo 9 juillet encore, M. Calonder avait d~lsr6 aux repr6sentants de 
la presse: "II s'agit ici avant tout d'un grand probl~me moral. Je no veux pas 
examiner si nous servons mieux nos divers int6r~ts ~onomiques en entrant dans 
la Ligue ou en restant 1 1'6cart. Ce ne sont pas des int6r6ts mat6riels\ qui sont 
en jeu." Trois jours plus lard, son coll~gue M. Schulthess insistait au contraire 
sur les considt!rations 6conomiques qui obligeaient la Suisse, dans son int6ret bien 
entendu, l adht!rer l la Soci6tt! des Nations. Un pays tr~ industrialis6 comme 
la Conf6d6ration, qui d6pend si 6troitement de "'6tranger pour son ravitaillement, 
son approvisionnement en mati~res premi~res ~. p~u~ ses C16bouch6s ne pouvait, 
disait-i1, sans compromeltre s6rieusement, son avenir, se tenir • l'6cart d'une 
association qui a1lait grouper les plus grands et les pl~ puissants pays du monde. 

Moins de huit jours apr~ que M. Schulthess eut' prononc6 ee discours m6-
morable Ia Commission extra-psrlementaire se r6unit une demi~re lois l Berne, 
pour examiner la question de I'attitude de la Suisse. 1'6gsrd du Covenant et pour 
6meltre son opinion definitive • I'intention du Conseil f6deral. 

La grande majoritt! de ses membres se prononurent ~ur l'adh6sion de Is Suisse 
l la Soci6t6 des Nations. La plupsrt d'entr'eux obeirent en eels. leur loi en les 
destinees de I'organisme nouveau et • leur dl!sir d'y associer leur pays. Quelques 
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uns justifl~rent leur pr6avis favorable par leur crainle des cons6quences que risque
rait'd'entrainer pour la Suisse son relus d'accepter I'invitation qui lui 6tait ,dress6e 
par les maltres de I'heure. DeUl[ de ses membres seuiement, se mon~rent 
ri!solument contre l'adh6sion. L'un d'entr'eUl[, qui ne dissimulait pas ses sympa
thies genDanopbiles, par m6f1ance radicale l 1'6gard des intentions imp6rialistes 
qu'i1 attribuait aox puissances victorieuses, auteurs du Pacte; I'autre, socialiste 
convaincu, par hostilit6 doctrinaire envers un Trait6 et un Pacte en lesquels iI 
ne vouiut voir qu'une manifestation malsaine du capitalisme bourgeois. 

Le Gouvemement suisse, • la fin de juillet, ayant pris connaissance de ce pr6avis, 
soumit enfIn Ia question l une derni~re d6lib6ration de principe et arreta les termes 
de son Message iI I'Assembl6e f6d6rale, concernant la question de I'accession de 
la Suisse ilia Soci6t6 des Nations. Ce Message,parut Ie 4 aoOt 1919. DO dans sa plus 
grande partie iI la plume savante de M. Ie Professeur Max Huber, iI contient un 
exp0s6 ,historique de l'id6e de la Soci6t6 des Nations et un commentaire ~ 
p6n6trant des dispositions du Pacte. II contient, en outre, une rapide discussion 
des conclusions des m6moireS que Ie D6partement militaire avait demand6a iI la 
Commission de d61ense nationale et du pr6avis qu'avait soumis an D6partement 
d'Economie publique la Commission sp6ciale charg6e d'examiner la question de 
l'adh6sion de'la Suisse II la Soci6t6 des Nations du point, de vue 6conomiqne. 
Alors que cette demi~re Commission s'6tait prononc6e nettement en faveur de 
I'accession, les chefs de l'arm6e, qui composaient Ia Commission de d61ense natio
nale, lurent divis6s entre eux. 

Ayant examin6 la question sons toutes ses laces, Ie Conseil f6d6ral concluait, 
,dans son Message, en engageant l'Assembl6e 16d6rale II adopter l'arret6 f6d6ral 
suivant: 

L'ASSEMBLI!E FeDeRALE 
de I. 

CONFeDeRATION SUISSB. 

Apr~ avoir pris connaissance d'un Message dn Conseil f6d6ral en date 
dn 4 aoOt 1919; 

Constatant que la nentrali16 perp6tuelle de la Suisse, reconnne notamment 
par l'Acte du 20 novembre 1815,. est envisag6e par I'arlicle 435 dn trait6 
de pRix concln, Ie 28 jUin 1919, entre les Puissances alli6es et associ6es et 
I' Allemagne, comme un. engagement intemational pour Ie maintien de la pRix, 
et que la neutralil6 perp6IUelle de Ia Suisse doit, conform6ment II i'article XXI 

du Pacte de la Soci6t6 des Nations, etra consid6r6e comme n'6tant incompatible 
avec aucnne des dispositions du dit Pacte, 

d6cr~te: 
I. Un chapitre quatri~me (Soci6t6 des Nations) sera ajout6 II la Consti

tution f6d6rale du 29 mai 1874. II comprendra I'unique article suivant 
(arl 124): 

"La Suisse acc~de au Pacte de la Soci6t6 des Nations adopt6, Ie 28 avril 
1919, par la Conl6rence de la paix r6nnie II Paris. 
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"Les dispositions de la Constitution f6d~rale concernant la ratification de 
trait~ internationaux sont applicables 11 la ratification des amendements ap
port~ au dit Pacte et II I'approbation des conventions de tout genre qui sont 
en rapport avec la Soci~t6 des Nations. 

"Les d6eisions relatives 11 la d~nonciation du Paete ou II la sortie de la 
Soei6t~ des Nations doivent atre soumlses au vote du peuple et des cantons." 

II. Le pr~ent arrat6 f~d~ral sera soumis au vote du peuple et des cantons. 
III. Le Conseil, f6d6ral est eharg6 de l'ex6eution du pr~ent arrat6. 

Ce Message qui, avec de volumineuses annexes, parut quelques temps apr~ 
SOUS forme d'un volume de plus de quatre cents pages constitue Ie document fon
damental oil. ,partisans et adversaires puis~rent leurs principaux arguments au cours 
de la campagne populaire qui a1lait s'engager. II fut publi6 non seulement dans 
les langoes nationales de la Suisse, mais aussi en ~dition anglaise. Sous celie forme, 
iI fut port6 11 la connaissanee des membres du Congr~ des Etats-Unis au cou~ 
des d6bats duquel iI lut cit6 11 plusieurs reprises. Aujourd'hui encore, Ie Message 
du Conseil f6d6ral reste un des meilleurs commentaires du Pacte qui aient 6t6 
publi~ jusqu'ici. 

Bient6t apr~ la publication du Message, la Commission du Conseil national, iii 
qui 6tait r~erv6e la priorit6 de I'examen de la question de I'accession de la 
Suisse 11 la Soci~t6 des Nations, se r~unit 11 Wengen. Apr~ plusieurs s~ances, 

celie Commission importante se pronon~a en grande majorit6 en faveur de la 
politique d'adh~ion. Des 28 membres comprenant les parlementaires les plus in
fluents du pays qui participerent 11 ses travaux, 21 se prononc~rent pour I'adh~ion; 
4, dont 2 socalistes, proposerent I'abstention de la Suisse et 3 autres recommanderent 
I'ajournement de la d6cision jusqu'au moment oil. la situation intemationale serait 
6claircie. 

Etant donn6 I'incertitude qui r~gnait encore au sujet de I'action des parlements 
des Principales Puissances alli~es et associ6es, la maJorit6 de la Commission 
demanda cependant au Conseil f~d6ral de renvoyer de quinze jours la date de I. 
r6union de l'Assembl~e f6d6rale qui avait 6t6 flx6e au 8 septembre. Le 2'l ao(\t, 
Ie Conseil f6d6ral d6cida de donner 11 ee voeu une satisfa.ction partielle en proro
ge\lnt au 15 septembre I'ouverture de la 'session parlementaire. 
D~ Ie d6but de celie session, les partisans de I'adh~ion se heurt~renl 11 de 

nouveaux obstacles, d(\s aax retards qu'avaienl subi, les discussions parlementaires 
relatives 11 la ratification du Trait6 de Versailles dans les pays a11i~ el associ~. 

Lorsque I'Assembl6e f6d6rale se r6unil aucune ratifloation n'6tait encore acquise. 
En cons6quenee, la pression des 6v6nements ext6riellJ'S'i qui avail d6termin6 I. 
convocation 11 une session extraordinaire des Chambres 'f6d6rales, parul moindre. 
Or d~ la rllunion des Chambres, les deux groupes politiques les plus importants 
du Conseil national d6ciderent d'ajoumer les d6bata sur' la Soci6t6 des Nations . 
. Ces eirconstances d6terminerent la Commission, par 14 yob: contre 10, 11 prendre 
une d6cision analogue. 

Les d6bats qui s'ouvrirenl donc Ie 19 septembre roulerent, non pas sur Is 
question de I'accession de la Suisse, mais sur la proposition d'ajoumement 'ormul6e 
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par 1& inajorit~ de 1& Commission. Le Pr6sident !Ie la Commission, lVi. Spahn, 
rapporta au nom de cette majorit~. Ayant rappel~ I'attitude h6sitante des parle
ments~, italien et am~ricain et la d6cision des deux partis politiques 
suisses contraires l un d~bat imm~iat, iI proposa1ie laire imprimer et distribuer 
a~ membres des deux Chambres les rapports de majorit~ ~t de minorit~ de la 
Commission du Conseil national et d'ajoumer I'entr~ en mati~re II la session 
ordinaire suivante du mois de novembre. II ajouta, au nom de la majorit~ de la 
Commission, que cette proposition d'ajoumement ne constituait nullement une 
manifestation d'hostilit~ ou de m~flance l I'~gard de la Soci~t6 des Nations, et, 
au nom de la Commission unanime, qu'en tout 6tat de cause, Ie Parlement et Ie 
peuple devraient 6tre mis en mesure de se prononcer sur 1& question de I'acces
sion avant 1'6ch6ance des deux mois pendant lesquels les puissances neutres 
l'Ouvaient, aux termes meme du Pacte, y aiih~rer en qualit~ de membres origi
limes. 

Les propositions de la majorit~ de la Commission provoquflrent une opp'osition 
tr~ vive chez Ie&' partisans les plus convaincus de l'adh6sion et notamment parmi 
les repr6sentants de la Suisse romande. M. de Meuron, rapporteur fran~ais de la 
Commission, les comballit avec la plus grande vivacit~ et proposa I'ouverture imm6-
diate de la discussion sur Ie lond de la question. II s'appuya pour cela sur des 
consid~ations de politique int~rieure et ext~rieure. Au point de vue des relations 
de la Suisse avec les Principales Puissances alli~, iI redoutait qu'un ajoume
ment du d6bat apparut comme un acte de m6f1ance II '1'6gard de la Soci6t6 des 
Nations. II craigoait aussi qu'i1 fut interpr~t6 de la meme la~on par I'opinion suisse. 
Une circonstance particuli~re tendait d'ailleurs II aggraver les inconv~nients d'un 
ajournement. En effet, Ie Conseil national devait subir un renouvellement int~gral 
par des 61ections g6n6rales pr6vues pour Ie 26 octobre. Comme ces ~Iections de
vaient, pour la premi~re lois dans I'histoire du pays, &voir lieu d'apr~ Ie prin
cipe nouveau de la repr6sentation proportionnelle, iI pouvait en r6sulter une modi
fication profonde de la composition du Parlement. Or, Ie nouveau Parlement devait, 
d'apr~ la Constitution, n'entrer en session qu'en date du ler d6cembre 1919. Ne 
serait-i1 pas extr6mement regrettable, demanda M. de Meuron, de confler II des d6pu
t~s dont les successeurs auraient d~jl 6t6 choisis une d~cision aussi grave que celie 
qu'appelait la question en discussion? 

Malgr6 I'intervention dans les d6bats de M. Calonder, la Chambre se pronon~a 
par 98 voix contre 58 en laveur de I'ajournement propos6 par la majorit6 de la 
Commission et combattue par la minorit6 appuy6e par Ie Gouvemement. 

Le lacteur qui d6terminlile vote de la majorit6 du Conseil lut incontestablement 
'I'attitude h6sitante du S~nat am6ricain. Comme I'avait d6clar6 M. Spahn "Ies re
gards du monde entier 6taient f1x6s sur Ie S~nat des Etals-Unis". Or, Ie Gouveme
ment' 16d6ral, comme d'ailleurs tous les autres partisans de l'adh6sion, estimait 
II ce moment que la collaboration des Etats-Unis II I'oeuvre de 1& Soci6t6 des Na

. tions 6tait essentielle. 
Dans son Message, Ie Conseil f6d6ral avait d6clar6 en effet: 

"II parait impossible que la Soci6t6 des Nations existe en lait avant que Ie 
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Trait6 de paix et, avec lui, Ie Pacte aient 6t6 ratifi6s par les cinq Principales 
Puissances alli6es et associ6es. 11 r6sulte de I'article IV du Covenant que leur 
participation est indispensable l son fonctionnement. La premi~re r6union du 
Conseil et de I' Assembl6e doit avoir lieu sur convocation du Pr6sident des 
Etats-Unis. Si done, par suite d'6v6nements improbables et impr6visibles, I'un 
des Etats repr6sent6s au Conseil d'une fa~on permanente devait renoncer ~ 

faire partie de la Soci6t6, de nouvelles n6gociations devraient etre entreprises, 
car iI serait n6cessaire de modifier Ie Pacte lui-meme." 

Au cours du d6bat du 19 septembre, M. de Meuron avait d6clar6 de meme: .. Si 
nous d6cidons d'adh6rer II la Soci6t6 des Nations, c'est sous la r6serve expresse 
que la Soci6t6 sera constitu6e par la ratification des cinq grandes Puissances alli6es 
et associ6es." De plus, M. Calonder avait confirm6 l son tour cette meme opinion 
en d6clarant que "I'Assembl6e f6d6rale devra sans doute prendre sa d6cision avant 
de savoir si les cinq grandes Puissances acc6deront au Pacte, mais elle la prendra 
sous la r6serve expresse que la question devrait etre soumise II un nouveau d6bat 
si I'une quelconque de ces Puissances devait s'abstenir." 

La d6cision d'ajournement qui, envisag6e dans la perspective des 6v6nements 
subs6quents, paralt aujourd'hui tr~ naturelle et tr~ sage eut il cette 6poque pour 
elfet de causer une vive d6ception et un certain malaise parmi les partisans de 
I'accession en Suisse. 

4. Le deaxleme d6bat parlementalre (Novembre 1919.) 

Lorsque Ie Conseil national se r6unit il nouveau Ie 11 novembre 1919, iI eut II 
reprendre imm6diatement la discussion sur la Soci6t6 des Nations dont iI avail 
renvoy6 la suite par la d6cision que nous venons de rappeler. 

Dans I'intervalle entre les deux sessions, il s'6tait produit deux faits importants 
qui 6taient de nature l infiuer sur les d6bats: les 61ections g6n6rales du 26 octobre 
et la ratification par quatre Principales Puissances alli6es du Trait6 de Ver
sailles. 

Les 61ections avaient eu pour elfet de faire entrer dans Ie Conseil nati,mal qui 
allait se r6unir d~ Ie d6bat de d6cembre 70 membres nouveaux et d'apporter ainsi 
une atteinte incontestable ~ l'autorit6 de I'ancienne Chambre. Celle-ci, dont plus 
d'un tiers des membres s'6taient retir6s ou avaient 6t6 6limin6s par la volont6 pa
pulaire s' exprimant selon ~ mode de la repr6sentation proportionelle, 6tait naturelle
ment consciente de I'alfa,iblissement qui en r6sultait pour elle. 

D'autre part, la ratification du Trait6 de Versailles par les autorit6s compoStentes 
en France, en Grande Bretagne, en Italie et au Japon "aiaait pr6voir comme immi
nente l'entr6e en vigueur du Pacte de la Soci6t6 des Nations. 11 sufflsait en elfet du 
d6pllt offlciel des ratifications au Minist~re des Alfaires 6trang~res l Paris pour 
que Ie d61ai de deux mois au cours desquels les Puissances neutres avaient • Be 

prononcer sur leur accession commencit l courir. Or les journaux annon~ent que 
ce d6pllt devait s'elfectuer Ie 25 novembre, et Ie Gouvemement f6d6ral crut pouvoir 
conflrmer cette nouvelle. Comme partisans et adversaires de la Soci6t6 des Nations 



LA SUISSE ET LA SOCIETE DES NATIONS 

s'accordaient II reconnaltre qu'i1 convenait de perme!tre au Gouvernement de com
muniquer la d6cision de la Suisse dans Ie d61ai prescrit, c'est-l-dire avant [e 25 
janvier 1920, iI y avait incontestab[ement urgenee II ouvrir Ie d6bat. 

Les deux circonstances que nous venons de rappe[er p[ong~rent Ie Gouveme
m~nt suisse dans un cruel embarras. A[ors, en elfet, que des consid6rations d'ordre 
interieur I'engageaient II r6server au Par[ement nouvellement 6[u ['examen d'une 
question d'nne si haute importance pour Ie pays, les exigences de [a politique extiS
rieure [e poassaient au contraire II obtenir de I'ancien Par[ement encore en session 
une d6cision imm6diate. 

I.e Conseil f6d6ra1, avant I'ouverture de [a session, s'6tait prononc6 l I'nnani. 
mit6 en faveur de la discussion imm6diate. 11 appartenait du reste au Parlement 
lui-m~me de trancher la question en demier ressort. Avant d 'aborder Ie fond du 
d6bat, sur I'accession de [a Suisse, iI eut II eei- elfet II examiner une motion d'ordre 
d6pos6e [e 10 novembre par M. Buri, d6put6 non r66[u. Cette motion 6tait ainsi 
con~ue: 

.. I.e Conseil national actuel, dont [es fonctions expirent Ie 30 novembre 
prochain, n'entre pas en mati~re sur Ia question de l'entr6e de [a Suisse dans 
la Soci6t6 des Nations." 

Cette motion' qui, dans ['esprit de son auteur, ne s'inspirait pas d'une opposition 
irr6ductib[e II la politique d'adh6sion, fat appuy6e par Ie groupe socialiste dont on 
connaissait I'hostilit6 intransigeante l 1'6gard de la Societe des Nations. Comme 
ell!, fat tr~ vivement combattae, eependant, par M. Gustave Ador, Pr6sident de [a 
Conf6deration, par M. Ca[onder, chef du D6partement politique et par M. de Meu
~on, rapporteur de langue fran~ise de [a Commission, [e vote qui intervint l son 
sujet put ~tre considere comme fort signillcatif. A quelques exceptions pr~, [es 
105 d6put6s qui reje~rent [a proposition d'ajournement etaient, en elfet, partisans 
de la Soci6t6 des Nations, alors que [a p[upart d5 49 qui votflrent en sa faveur 
etaient adversaires de ['institution nouvelle. 

Cetto premiflre escarmouche, au cours de [aquelle les partisans de [a Societe 
I'emport~rent sur leurs 'adversaires par une majorit6 de plus de deux contre un fut 
aecueillie avec satisfaction par I'opinion favorable • [a politique d'adh6sion. Toute
fois Ie combat promettait d'6tre rude, car, pour obtenir ce premier suec~, i1 avait 
fallu I'intervention tr~ 6nergique et inusit6e en Suisse de deux membres du Gou
vemement. On savait, de plus, que [s nouvelle Chambre, dans [aquelle [e parti 
socialiste allait, grAce II ['application de [a repr6sentation proportionnelle, 6tre plus 
fortement repr6sent6e, contiendrait plus d'adversaires de Ia Soci6t6 des Nations que 
['ancienne. 
Apr~ ee combat d'avant garde, [e gros des troupes s'alfronta. 
La Chambre se trouvait en pr6sence de quatre propositions. 
La majorite de [a Commission lui proposait d'aecepter ['arr6te f6deral pr6voyant 

['accession de [a Suisse tel qu'U avait 6t6 propose par Ie Gouvemement, avec quel
ques modillcations de forme. Ces modillcations etaient [es suivantes: 

La Commission proposait d'ajouter II [a lin du pr6ambu[e de ['arr6t6 doni noUB 
evons rappe[6 [e texte plus haut [e paragraphe suivant: 
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"Esp/lrant aussi que la. Societe des Nations actuelle s'elargir. dans un 
avenir non eloigne de mani~re II devenir universelle." ' 

Elle estimait de plus, qu'iJ ne convenait pas d'sssurer I'accession de la Suisse 
par une modification de la Constitution, mais se bornait II prevoir que sa propre 
decision, II laquelle elle voulait conserver par ailleurs un caract~re legislatif, serait 
automatiquement soumise au vote du peuple et des cantons. 

Quant aux amendements 'qui viendraient par la suite II etre apportes au Pacte, 
Ie Conseil federal proposait qu'ils soient assimiles, au point de vue de la ratifi
cation par la Suisse, II des traites internationaox. II entendait, par consequent, les 
soumettre II la procedure du referendum facultatif dans Ie cas oil ils comporteraient 
pour la Suisse des engagements d'une duree indeflnie ou d'une duree de plus de 15 
ans. La Commission, d'autre part, proposait d'appliquer purement et simplement 
II ces amendements les dispositions de la Constitution federale concernant la pro
mulgation des lois federales; c'etait prevoir Ie referendum facultatif dans tous 
les cas. 

Enfin, la Commission, d'accord avec Ie Conseil federal pour estimer que les 
decisions relatives II la denonciation du Pacte ou II la sortie de la Societe des Na
tions devaient eire soumises au vote du peuple et des cantons, proposait de rendre 
I'article de la Constitution federale concernant I'initiative populaire applicable II 
cette mati~re. C'6tait offrir la possibilite au corps electoral de demander par une 
petition presentee par 50.000 citoyens suisses II se prononcer sur la denonciation 
du Pacte. 

, Ces propositions de la Commission furent accept6es par Ie Conseil federal qui, 
par I'organe de M. Calonder, declara qu'iJ n'y avait entre son projet et celui de la 
Commission que "des differences de pure redaction". En fait, il est difflcile d'y 
voir autre chose. Le ConseiJ federal et la Commission tenaient en effet I'un et 
I'autre II concilier dans la mesure du possible Ie respect de la Constitution avec 
Ie desir d'6viter jusqu'aox apparences d'une me6ance quelconque • I'egard de I'opi
nion publique. Or, cette conciliation etait impossible. En bonne logique, la decision 
d'acc6der au Pacte de la Societe des Nations ne comportait pas de revisio~ constitu
tionnelle puisque cette decision ne violait aucun article de la Constitution existante. 
En proposant d'sssimiler Ie vote sur I'entree de Ia SuiSse' dans la Societe des Na
tions II la conclusion d'une alliance ou d'un traite, la Commission etait 6videmment 
dans la verite constitutionnelle. Elle en sortait, cependant, en pr6voyant que sa dt!
cision devait etre soumise obligatoirement au vote du peuple et des cantons, puis
qu'aox termes de la Constitution suisse cette prOcedure' n'est applicable qu'en 
mati~re de revision constitutionnelle. Le Coru;eiJ federal,' d'autre part, pour demeu· 
rer fid~le sur ce dernier point II Ia charte fondamentale de I'Etat, avait prop0s6 
une revision de la Constitution, ce qui paraissait II la' Commission etre une "c0m

plication inutile", ainsi que Ie declara son rapporteur fran~ais, M. de Meuron. 
Ce qu'iI importe de relever II I'occasion de cette 'Ieg~re divergence de vues, 

c'est I'unanimite avec'laquelle on envisageait la n6cessit6 de faire ratiHer l'entr6e 
de Iii Suisse dans I. Societe des Nations par I. majorit6 des 61ecteurs et par la 
majorite des cantons. 
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A hi proposition d'accession, pr6sent6e au nom !Ie 2t membres de la Commis
sion, "s'opposaient trois propositions contraires. Li. premi~re, ,pr6sent6eau nom 
d'une minorit6 de 4 membres, comportait Ie' refus pur et simple d'adh6rer l I. 
Soci6t6 des Nations .• La seconde, pr6sent6e au nom de 3' membres, pr6voyait Ie 
ren~oi de l'adh6sion l une 6p~ue ind6terniin6e. La troisi~me, enfin, pr6sent6e par 
un membre de la seconde minorit6 demandait que la d6cision sur' I'accession fat 
r6serv6e jusqu'au moment oil Ie Conseil f6d6ral aurait pu faire clairement recUn
naltre par les Puissances int6ress6es la neutralit6 militaire et 6conomique de la 
Suisse, Ia neutralit6 de la Savoie et la r6glementation satisfaisante de la question 
des zones franches des environs de Gen~ve qui 6tait soulev6e dans I'article 435 
du Trait6 de Versailles. 

Conform6ment l la d6cision que Ie Conseil national avait prise dans sa pr6c6-
dente session, les rapports de Ia Commission aviient 6t6 distribu6s avant I'ouverture 
du d6bat. Cell rapports 6taient au nombre de cinq. Trois partisans de l'adh6sion, 
MM. Spahn, de Meuron et Borella y faisaient, en allemand, en fra~is et en italien, 
I'historique de la question de la Soci6t6 des Nations et l'expos6 des motifs qui 
militaient en faveur de I'accession. 

M. Bueler, d6put6 conservateur cathoJique de Schwyz, et M. Mllller, d6put6 
socialiste de Berne, y opposaient, chacun de son point de vue particulier, les raisons 
qui les rendaient partisans de I'abstention. 
Apr~ que les rapporteurs eurent r6sum6 leurs rapports Ie d6bat s'engagea, et se 

poursllivit pendant 8 s6ances. II suscita 46 discours. 26 orateurs, dont 14 de langue 
allemande, lOde langue fran~aise et 2 de langue italienne parl~rent en faveur de 
l'adh6sion, et 20 orateurs, dont 18 de langue allemande et 2 socialistes de langue 
fian~aise furent d'un avis oppos6. 

Sans faire' de tous les discours prononc6s un r6sum6 qui comporterait n6ces
sairement beaucoup de redites, je voudrais chercher l exposer tr~ rapidement les 
arguments principaux qui y furent d6velopp6s. ' 

Les partisans de I'accession se divisaient, d'apr~ leurs mobiles dominants, en 
deux groupes principaux. Les uns acc1amaient avec confiance la Soci6t6 des Nations 
comme la r6alisation d'un id6al auquel leur pays ne saurait demeurer ni insensible 
ni 6tranger. Les autres, sans dissimuler les d6ceptions et les appr6hensions que 
leur inspirait I'oeuvre de Paris, estimaient cependant que la Suisse se devait l elle
meme, par souci de son int6ret bien entendu, de s'engager dans la voie oil rappe
laient les auteurs du Pacte. 

L'opinion des premiers est tr~ clairement et tr~ simplement exprim6e dans Ie 
passage suivant que j'extrais du discours prononc6, d~ Ie d6but du d6bat Ie 11 
novembre, par Ie Conseiller national Bersier, repr6sentant du Canton de Vaud: 

"Ie tiens l dire que nos populations, comme nous-memes, sont .guid6es 
dans leur opinion par ie d6sir qu'elles ont de voir la Suisse collaborer l I'ae
tion pacifique que la Soci6t6 des Nations s'est donn6e pour liche, en cher,chant 
l r6soudre les confiits intemationaux sans effusion de sang, sans action mili
taire et en cr6ant une proc6dure qui recule les possibilit6s de guerre l leurs 
derni~res limites. Et notre population ne comprendrait pas, qu'alors que la 
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Suisse a r4!alis4! elle-m~me une Soci4!t6 des Nations en petit et qu'elle a r6ussi 
l montrer au monde que des peuples tr~ diff6rents dans leur race, leur langue, 
leur religion et leur mentalit6 pouvaient vivre en paix' dans un m~me id6al 
de d6mocratie et de patriotisme, elle refuse de collaborer II la grande tentative 
pacificatrice et humanitaire qui a 6t6 6labor6e par la Conf6rence de la paix:" 

Cette opinion, qui 6tait incontestablement celie de I'immense majorit6 de la 
Suisse romande trouva aussi des d6fenseurs 610quents et convaincus dans la partie 
allemande du pays. C'est ainsi qu'un des hommes les plus inHuents du Parlement, 
M. Alfred Frey, d6put6 radical de ZUrich, d6clara, Ie 13 novembre, son adh6sion 
convaincue II I'institution nouvelle dans I'un des discours les plus impressionnants 
qui marqu~rent ce m6morable d6bat. Ayant rappel6 les pourparlers de Paris aux
quels iI avait particip6 comme repr6sentant de la SUisse, iI se d6clara partisan de 

., la Soci6t6 des Nations en sa triple qualit6 de chr6tien, d'homme et de citoyen 
suisse. 

M. Robert Forrer, d6put6 de Saint-Gall, et pr6sident du groupe radical au Con
seil national s'exprima Ie m~me jour en des termes analogues. Son discours est par
ticuli~rement int6ressant en ce qu'iI t6moigne de 1'6volution psychologique qu'_vait 
subie son auteur, comme tant d'autres, au cours de la guerre. 

"II est peut-~tre permis, dit-il, de rappeler que nous autres Suisses, nous 
avons longtemps v6cu II I'ombre de la science alJemande et des conceptions 
de droit international qui avaient cours dans I'Empire voisin. Nous 6tions tous, 
nagu~re, beaucoup trop sous l'inHuence de certaines id6es scientiHques dont, 
pour rna part, j'avais recueilli I'expression de la bouche m~me de Treitschke, 
alors que je fus son 61~ve. D'apr~ ces id6es, la guerre avait quelque chose 
de sacr6, et la politique de force et la volont6 de puissance 6taient la loi 5U
pr~me des peuples et de l'Etat. Je me souviens bien de ce que, rapporteur de 
la Commission du Conseil national sur la Convention de La Haye, j'6tais moi
meme imbu de cette mentalit6 et je d6fendais les id6es contenues dans Ie 
Message du Conseil f6d6ral de 1904 d'apr~ lesquelles la Suisse, tout en 
6tant pr~te II collaborer II 1'6tablissement de relations internationales \ paisibles, 
reconnaissait cependant qu'iI y avait pour elle aussi des probl~mes qui ne pou
vaient etre r6solus que par 1'6p6e. J'ajoutais' alars, d'accord avec Ie Conseil 
f6d6ral, que la Suisse ne pouvait se d6cider' l soumettre au jugement d'un 
arbitre 6tranger des questions qui touchaient l sa souverainet6 ou il ses int6r!ts 
vitaux. Telle 6tait alors la conception du Conseil f6d6ral, et telle, I'opinion 
incontest6e du Parlement. Quelles sont les modiHcations qu'_ 5ubies cette con
ception sous la pression des fonnidables 6v6nements de ces derni~res ann6es? 
Une r6volution s'est produite dans les esprits, et, pour autant qu'elJe ne s'est 
pas encore produite, elle esl devenue absolumeill 'n6cessaire. Une transfor
mation du jugement politique, une orientation nouvelle des hommes d'Etat 
et de Ja 16gislation s'impose aujourd'hui en face de la catastrophe mondiale 
doni nous _vons II assurer encore Ja liquidation. II a fallu qu'un monde fat 
ruin6, que des millions d'atres humains p6rissent sur un front de combat qui 
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s'6tendait sur Ie monde entier pour d6terminer uri r6veU d~ la conscience hu
~ne et pour assurer une r6alisation effective dans les faits d'une id6e quI! 
des penseurs et des philosophes avaient discut6e depuis des si~cles. Des peuples 
. entiers ont dB souflrir de la faim et atre terrass6s par des privations qui dimi
nueront pendant des g6n6rations leurs forces et leurs poSsibilit6s de d6velop
pement avant que cette pens6e ait pu IInalement s'imposer, puissante et per
suasive, 1 la conscience de l'humanit6 et inspirer les hommes d'Etat respon
sables et les 16gislations." 

Aux c6t6s de ceux qui puisaient dans leur id6alisme instinctif ou dans les I~ons 
de la guerre mondiale la foi n6cessaire en la Soci6t6 des Nations, se dressait la 
phalange, plus nombreuse pent-6tre, de ceux auxquels l'accession de la Suisse, 
s'imposait comme une n6cessit6 politique et 6conomique. 

Dans Ie grand discours qu'il prononlta vers la lin du d6bat, Ie 18 novembre, 
M. Ie Conseiller f6d6ral Schulthess examina les r6percussions possibles que pouvaif 
exercer sur la vie 6conomique de la Suisse son refus de collaborer ll'oeuvre nou
velle. II n'eut pas de peine 1 montrer les inconv6nients et m6me les risques aux
quels s'exposerait .Ie pays en prenant une attitude qui ne manquerait pas d'indisposer 
contre lui les Etats qui 6taient l la fois les principaux clients de son industrie et 
les fournisseurs des denr6es alimentaires et des mati~res premi~res sans lesquelles 
il ne pouvait vivre. 

En plaidant par de tels arguments la cause de l'int6r&t national, M. Schulthess 
se d6fendait du reste d'ob6ir 1 des pr60ccupations mercantiles: 

·Ce n'est pas au nom d'un int6r6t commercial, au nom d'un int6r6t capita
liste que je parle, dit-it, mais au nom de la vie 6conomique du pays dans son 
ensemble, de toutes ses industries et de tous ses travailleurs, partant aussi dans 
l'int6r6t id6al du peuple tout entier, lorsque je dis qu'it faut 6viter tout ce qui 
pourrait contribuer 1 augmenter la crise de cMmage qui menace notre pays. 
Le travail seul, en effet, peut sauver la Suisse dans cette crise et la pr6server 
des malheurs dont elle est menac6e." 

Se tournant Vers les socialistes, adversaires de la Soci6t6 des Nations, it' leur 
reprocha de mal d6fendre les int6r6ts dont Us avaient la charge. En privant les 
ouvriers du b6n611ce qui pouvait r6sulter pour eux de la participation l I'Organi
sation internationale du TraVail, et surtout en pr6conisant une politique qui risquait 
de paralyser Ie pays au point de vue 6conomique, les socialistes compromettaient Ie 
bien-atre et la vie m6me de leurs 6lecteurs. 

Ces d6clarations, qui impressionn~rent profond6ment les esprits au Parlement et 
dans la population tout enti~re, 6taient l'expression d'une opinion sinc~re et d'ail
leurs tr~ r6pandue en Suisse. La meilleure preuve en est donn6e par Ie fait que 
'Ies adversaires m6mes de l'adh6sion ne dissimulaient pas l'appr6hension que leur 
inspiraient les cons6quences d'ordre international que pouvait entrainer pour la 
Suisse son abstention de la Soci6t6 des Nations. C'est ainsi que M. Ie Conseiller 
national Bopp, repr6sentant des petits agriculteurs du canton de ZUrich, au coors 

zso 
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de son discours du 18 novembre, 011 il combattit les propositions de la majorit6 de 
la Commission, s'6cria: 

.. Que ceux qui ne se sen tent pas capables de supporter 6ventuellement des 
privations votent oui I" 

A l'extr6mit6 de l'aile des partisans de la Soci6t6 des Nations qui I'acceptaient 
en la subissant plus qu'en l'accueillant, on peut citer Ie d6put6 thurgovien Ullmann 
qui, Ie 17 novembre, commen~a un plaidoyer en faveur de l'accession de la Suisse, 
en se mettant au b6n6fice de la maxime cic6ronienne .. e duobus malis minus 
eligendum". 

Quant aux adversaires de l'accession, ils 6taient, eux aussi, inspir6s par des 
mobiles divers. 

Un seul d'entre eux, M. Ie Conseiller national Gelpke de BAle, d~ Ie 11 novem
bre, eut la t6m6rit6, ou la franchise, de se d6clarer .. adversaire de principe de 
l'id6e mame de toute Soci6t6 des Nations". Cet original courageux justifiait son 
opposition intransigeante 1 toute organisation de collaboration pacifique entre les 
peuples par des consid6rations tir6es d'une philosophie de I'histoire qui n'6tait 
qu'une biologie sociologique d6sabus6e. 

A cot6 de cet isol6 quelque peu compromettant se rangeait la masse compacte 
des socialistes r6volutionnaires. Seuls de tous les partis politiques, ils avaient 
d6cid6 de prendre nettement position contre la politique du Conseil f6d6ral et de 
la majorit6 de la Commission. Deux d6put6s socialistes mod6r6s, MM. Sigg et 
Frei, qui avaient refus6 d'accepter ce mot d'ordre furent d6savou6s et excommuni6s 
par I'orthodoxie socialiste. 

Celle-ci combattait la Soci6t6 des Nations comme une "tentative de consolider 
les conquetes du capitalisme imp6rialiste" ainsi que la d6finissait Ie 14 novembre, 
Ie d6put6 Muller, de Berne, et comme une "dictature que Ie capitalisme mondial 
voulait imposer 1 tous les peuples", ainsi que Ie d6clara, Ie 18 novembre, 80n 
coll~gue Schmid, d'Olten. 

Outre ces adversaires qui eombattaient la Soci6t6 des Nations pour \les raisons 
d'ordre g6n6ral, il y en avait beaucoup qui, sana nier Ia possibilit6 d'une meilleure 
organisation juridique de la vie internationale et saM· reprocher auPaete de Paris 
d'etre I'oeuvre d'hommes d'Etat antir6volutionnaireS, examinaient Ie probl~me de 
I'accession de la Suisse et Ie tranchaient par la n6gatiye en se pl~t au point 
de vue strictement national. Etait-il conforme 1 la tradition s6culaire et sox int6r6ts 
futurs de la Suisse d'adh6rer • la Soci6t6 des Nations? Telle 6tait l'unique question 
1 leurs yeux. Assur6s de I'appui d'une partie tr~ notable de I'opinion en SuisSe 
allemande, ces hommes ne craignaient pas de r6pondre • cette question par un 
~non" cat6gorique. 

Celui d'entre eux qui exprima cette th~ peut~tre avec Ie plus de force, tout 
en faisant preuve d'une grande mod6ration • 1'6gard de ses adversaires. 6tait Ie 
Conseiller national Bueler, de Schwyz, premier rapporteur de la minorit6 de 1& 
Commission. D~ Ie d6but du d6bat, Ie 11 novembre, il pas. Ie problme en cos 
termes: 
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• A mon avis, la question 1 laquelle nous avons 1 repondre est la suivante: 
Est-ce que notre entr6e dans la Soci6t6 des Nations justifle les prodigieux 

sacrifices qu'elle nous impose en nons fsisant renoncer 1 la neutralit6 et 1 
. notre pleine souverainet6? Oui ou non? 

Et si non, les circonstances sont-elles de nature 1 nous obliger tout de meme 
1 acc6der au Pacte?" 

Apr~ avoir examin6 avec soin les relations entre la neutralit6 et 1& solidarit6 
intemationale en citant un passage du Message du Conseil f6d6ral oil iI 6tait reconnu 
que tb60riquement neutralit6 et Soci6t6 des Nations 6taient des notions contradic
toires, M. Bueler conclut en ces termes: 

.. La Soci6t6 des Nations peut se passer de nons, car son. but et son objet 
tels qu'iIs sont d6f1ni dans Ie Paete sont aepuis longtemps les natres, en tous 
points conformes 1 notre mission historique, 1 notre pass6 et 1 notre Consti
tution, et iIs resteront les natres tant qU'i1 Y aura une Suisse. 

D'autre part, la Soci6t6 des Nations ne nous offre rien. Les Puissances 
signataires de I'an 1815, ont formellement et solennellement reconnu • perp6-
tuit6 notre neutralit6 et l'inviolabilit6 de notre territoire, qui ont d'iilleurs 6t6 
confIrm6es par nos voisins bellig6rants au coors de la guerre mondiale ainsi 
que par Ie Trait6 de pRix lui-meme .. 

En acc6dant au Pacte, nons nons melons de disputes ext6rieures, nous 
1"0Ilon~ns aux avantages particuliers de notre position de libert6 parmi les 
peuples de la terre, • notre neutralit6 historique et perp6tuelle qui a subi 
heureusement 1'6preuve du feu au cours de la derni~re guerre mondiale pour 
Ie pins grand bonheur de notre pays. 

Cela 6tant, mon choix est fait. Je· veux rester ce que j'6tais, un Conf6d6r6 
libre et ind6pendant." 

Ayant ainsi tranch6 la premi~re des questions qu'il s'6tait pos6es 1 lui-meme, il 
repondit en ces termes • la seconde: 

.. La peur tI toujours 6t6 mauvaise conseill~re. La Conf6d6ration helv6tique 
est un produit du courage, de la force et de la conflance en soi, et non pas 
d'une sagesse craintive et de pr6visions timides. 

La voie 1aJ:ge peut parattre pins agreable et pins facile; comme Conf6d6r6s 
conscients de leur dignit6 et de leur force, nous suivrons la tete haute Ie vieux 
chemin oil nons m~ne notre histoire et notre coeur, Ie chemin de l'ind6pen
dance et de la Iibert6." 

En pronon~ant ces paroles, M. Bueler, digne repr6sentant des fI~res populations 
de 1& Suisse primitive, exprimait 1 coup stlr un sentiment d'une noblesse incon
testable. II savait d'ailleurs que ses d6clarations trouveraient un 6cho sympathique 
dans des milliers de foyers en Suisse allemande. 

Nons n'avons pas ici 1 examiner Ie probl~me de la neutralit6 dans ses rapports 
avec Ia Soci6t6 des Nations tel qu'i! fut discut6 au cours du d6bat dont nous rendons 
compte. II sufflt de noter que ce rut cette neutralit6, principe fondamental de la 
politique ext6rieure de la Suisse, qui Ie domina tout entier pour les adversaires 
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de la Soci6t6 des Nations. Bornons nous 11 rappeler, outre la crainte de voir co 
principe s'effriter au contact de la Soci6t6 des Nations, quelques unes des critiques 
secondaires qu'on retrouve dans la plupart des discours des adversaires. 

Tous reproch~rent au Pacte d'etre I'oeuvre d'une alliance de vainqueurs qui, en 
relusant 11 la Soci6t6 des Nations les bienlaits de l'universalit6, sacrillaient l'id6al 
pacillque l des consid6rations d'int6ret particulier. A cette objection, les partisans 
meme de la Soci6t6 des Nations oppos~rent des explications et des excuses plutOt 
que des r6lutations. Tous regrettaient que la Soci6t6 des Nations ne put etre uni
verselle d~s ses origines ef tous exprim~rent I'espoir que les vaincus de la guerre 
mondiale y seraient bient6t admis. Ne servons-nous pas mieux l'id6al de I'univer
salit6 qui nous est commun, r6pliqu~rent-i1s, en entrant dans la Soci6t6 des Na
tions et en y travaillant 11 I'admission des Etats qui en sont momentan6ment exclus, 
qu'en nous en excluant nous-memes? 

Les adversaires de I'accession reprochaiel)t aussi 11 la Soci6t6 des Nations son 
caract~re oligarchique, particuli~rement accus6 dans la composition du Conseil, 
qui lut d6clar6 contraire au principe de 1'6galit6 des Etats et l la d6mocratie in
ternationale. Pour r6pondre 11 cette objection, les partisans de I'aecession s'empres
s~rent de Signaler I'analogie Irappante que pr6sentait avec la composition du 
Conseil de la Soci6t6 des Nations celie du Conseil 16d6ral, au sein duquel les trois 
canions les plus importants du pays jouissent traditionnellement d'une repr6sen
tation permanente. 

Enlln Ie blocus pr6vu 11 I'article 16 du Pacte fournit aux adversaires de I'aeces
sion un argument de sentiment particuli~rement impressionnant dans la patrie de 
la Croix-Rouge, qui venait d'etre t6moin des effets terrillants de la famine et de 
la sous-alimentation dans toutes les parties de l'Europe. 

Quant au fait que Ie Pacte pr6voyait 1'6tablissement 11 Gen~ve du si~ge de la 
Soci6t6 des Nations iI ne joua pas dans Ie d6bat un r61e aussi important qu'on 
pourrait peut~tre se I'imaginer au dehors. 

Sans doute, la Suisse enti~re, la Suisse romande en particuli~r et Gen~ve tr~ 
sp6cialement 6taient heureuses et lI~res de I'honneur qui leur 6tait offert tit dont un 
refus de participer 11 la Soci6t6 des Nations aurait tout naturellement en pour effet 
de les priver. D'autre part, cependant, la crainte qu'i1 put r6sulter de I"~tablisse

ment de la Soci6t6 des Nations en terre helv6tique un amoindrissement de la sou
verainet6 nationale et une d6nationalisation de I' espi'jt public contrebalan~ait pour 
beaucoup les avantages escompt6s et I'honneur ImtrevtJ. Les adversaires de I'acces
sion ne furent pas seuls, d'ailleurs, 11 envisager avec quelques appr6hensions Is 
venue dans nos murs de ce que Ie Conseiller national Knellwolf appela dans son 
discours du 18 novembre un "cheval de Troie". 
Apr~ huit jours de discussion acharn6e, on pr0c6da au vote sur la prise en con

sid6ration du projet d'arrat6 f6d6ral prop0s6 par la ~ajorit6 de la Commission et 
par Ie Gouvemement. 

124 d6put6s se pronon~rent en faveur de l'entr6e en mati~re, 45 de leunl col
I~gues s'y oppos~rent. 

On proc6da ensuite 11 la discussion des articles de ce projet d'arret6. Sans entrer 
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dans .1es d6tails de ces discussions, je ne signalerai. en passant que trois questions 
nouvelles qui surgirent l ce propos. 

La premi~re ne pr~ente gu~re qu'un int6r.!t de curiosit6. M. Gelpke, sans doute 
pour faciliter la tache de ceox qui, comme lui; combatlaient la Soci6t6 des Nations 
comme une institution 6trang~re l Ie tradition helv6tique dans des assembl6es popu
laires, proposait de substituer au terme de "V5Ikerbund", dans.le teXle- allemand 
du projet d'arret6, celui de "Gesellschaft der Nationen". 11 d6clara que c'6tait I. 
une traduction plus lid~le de "Soci6t6 des Nations" ou de "League of Nations". 
II est permis de douter cependant que ce fut un souci de pr6cision linguistique qui 
inspira sa proposition, rejet6e d'ailleurs par 113 voix contre 4. 

Une suggestion plus int6ressante fut faite par Ie d6put6 SchAr de Bille-Ville, 
autre adversaire de la Soci6t6 des Nations. 11 proposait d'ajouter l l'arr!t6 d'adh6-
sion un alin6a aox termes duquel: -Ia nomination, la. r6vocation et I'instruction 
des repr6sentants de la Suisse dans les organes de la Soci6t6 des Nations seraienl 
conf!6es, non pas au Gouvemement, mais aox Chambres". Cette proposition fut. 
6nergiquement combattue par Ie Gouvernement qui revendiquait, comme organe 
responsable de la politique ext6rieure de la Suisse, Ie droit de nommer ses d616gu~ 
et de les munir des directives n6cessaires. Elle trouva cependant un appui inattendu 
chez deox des partisans les plus convaincus de la Soci6t6 des Nations, MM. Forrer 
et Micheli. Tout en reconnaisant qu'i! devait appartenir au Gouvernemen~ seul d'6Ia
borer les instructions des d616gu~ de la Suisse l l' Assembl6e et dans les autres 
organes de la Soci6t6 de Nations, ils estimaient qu'i1 6tait conforme aox principes 
d6mocratiques d'en conlier la nomination et la r6vocation au pouvoir 16gislatif. Par 
78 voix contre 73, Ie Gouvemement fut Mis en minorit6 sur ce point par Ie Conseil 
national, qui adopta la proposition Schir, amend6e par MM. Forrer et Micheli. 

Enlin, la majorit6 de la Commission elle-meme ajouta, au cours du d6bat, IU 
projet d'arret6 qu'eUe avait propos6 aox suffrages du Conseil, une clause aox 
termes de laqueUe cet arr6t6 ne serait soumis l la ratilication du peuple et des can
tons que -aussitat que les cinq grandes Puissances auront adh6r6 au Pacte". 

M. de Meuron, rapporteur fran~ais de la majorit6 de la Commission informa Ie 
Conseil qu'une minorit6 de la Commission aurait pr6f6r6 r6diger cette clause de la 
fa~n suivante: "aussitat que les cinq grandes Puissances auront fait connaltre leur 
d6cision", Galin, dit-il, de ne pas faire d6pendre en quelque sorte Ie sort de la 
votation populaire de I'adh~ion ou de la non-adh6sion des Etats-Unis." 11 ajouts, 
cependant, que la minorit6 de la Commission, alin de ne pas compliquer la situa
tion et Ia votation, s'6tsit ralli6e • la r6daction de la majorit6. 

M. de Meuron qui, en sa qualit6 de partisan convaincu de I'accession, ne pouvait 
IccueiJlir I'adjonction propos6e qu'avee inqui6tude, ajouts que la Commission: 

"prend acte de I'engagement pris par Monsieur Ie repr~entant du Conseil 
f6d6raI qui a d6clar6 qu'au cas, improbable, d'aiJIeurs, or.. les Etats-Ums n'ad
h6reraient pas et flniraient pas 6mettre un vote n6gatif, Ie Conseil f6d6raI re
viendrait devant les Chambres et que I'on examinerait • nouveau la situation." 

L'adjonction propos6e, bientat d6sign6e sous Ie nom de "clause am6ricaine" 
devait donner lieu l des d6bats prolong~ au cours des mois suivants. 
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Tout. la fin du d6bat, M. Spahn annon~a que la Commission qu'it avait pr6sid6e 
avait pri6 Ie Gouvernement de bien vouloir s'assurer • Paris par la voie diplo
matique que la Suisse ne perdrait pas sa qualit6 de membre originaire de la So
ci6t6 des Nations si la ratification de son accession par Ie peuple ot les cantons 
n'intervenait qu'apr~s Ie d61ai de deux mois pr6vu par Ie Pacte. II s'agissait, dans 
I'esprit de la Commission, de se pr6munir par avance contre toute pression ext6-
rieure qui pourrait plus tard obliger Ie Conseit f6d6ral • pr6cipiter la consultatiort 
populaire. Celui·ci, sur la proposition du D6partement politique, accepta celte 
suggestion. 

Apr6s la discussion article par article, la votation sur I'ensemble de l'arret6 16d6-
ral donna Ie resultat suivant: vot~rent en 'aveur de l'arret6, comportanl l'adh6sion 
de la Suisse • la Soci6t6 des Nations 128 d6put6s, donI 83 repr6sentants de la 
Suisse allemande et 45 de la Suisse latine; rejet~rent l'arret6, 43 d6put6s, dont 
38 de la Suisse allemande et 5 socialistes de la Suisse romande. 

Ces chiffres r6v61~rent, d~ Ie premier vote parlementaire sur I'accession de 
la Suisse. la Soci6t6 des Nations, I'importanee du lacteur linguistique. Alors que 
les neul dixi~mes des repr6sentants de la Suisse fran~aise et italienne se d6clar~ 
rent favorables • la Soci6t6 des Nations, un tiers des d6put6s de langue allemande 
se prononc~rent en senscontraire. 

La d6cision du Conseil national intervint Ie 19 novembre 1919 11 dix heures et 
demie du matin. D~ quatre heures de I'aprb-midi du meme jour, Ie d6bat s'ouvrit 
devani la chambre haute du Parlement helv6tique, soit au Conseit des Etats ob 
chaque canton est repr6sent6 par deux d6put6s. -

La hate avec laquelle Ie Conseil des Etats fut invit6 par Ie Gouvernement ~ 
discuter Ie projet d'arret6 16d6ral adopt6 par Ie Conseil national suscita tout natu
rellement un sentiment de vif m6contentement. La Commission du Conseit des 
Etats avait 6t6 constitu6e depuis quelque temps, it est vrai, et un grand nombre 
des membres de la chambre haute avait assist6 aux d6lib6rations du Conseil na
tional. Cependant, iI 6tait tout • fait inusit6 d'engager dans un des Conseils \1n 
d6bat sur une mati~re aussi importante sans que sa Commission comJ:l6tente ait 
eu mat6riellement Ie temps de d6lib6rer. 

Le malaise et la mauvaise humeur des membres du Conseit des EtalS s'exprim~rent, 
non seulement dans les discours, mais aussi par diverses propositions ditatoires. 
M. Legler, repr6sentant dU canton de Glaris, d6clara ~otamment de 19 novembre: 

.. La Commission n' a pas encore dlscut6 une seule lois la question de lond 
qui nous est soumise. Je ne veux laire de reproche • personne, mais ee 
matin, • la s6anee de la Commission, Ie r6sultat des d6lib6rations du Conseit 
national n'6tait pas encore connu. Nous n'avons r~u Ie texte du projet qu'it y 
a quelques minutes et maintenant, nous devons tout de suite dire .. oui et 
amen". Ce n'est I. ni Ie sens ni I'intention du syst~me bicam6ral". 

La premi~re s6ance consacr6e par Ie Conseit des Etats • la discussion sur II 
Soci6t6 des Nations lut en grande partie absorb6e par des discours relatils aux 
rapports con6dentiels que la Commission de la d61ense nationale avait soumis IU 
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Conseit f6d6ral. Ces rapports avaient 6t6 communiqu6s par Ie Gouvernement aux 
membres des Commissions des deux Chambres, mais non pas aux Chambres elles
memes. 
Apr~ de st6riles recriminations l ce sujet, M. Legler d6posa au nom de six 

de ses collllgues une proposition d'ajoumement. II fallut un long d6bat et. une 
6nergique intervention du Gouvernement pour faire 6carter par 20 voix conn 
15 cette suggestion. 

Lorsque Ie Conseil des Etats se r6unit Ie lendemain matin, it se trouva en 
pr6sence de quatre propositions. La majorit6 de la Commission recommandait I'adop
tion, avec. une 16g~re modi8cation, du projet d'arrat6 vot6 par Ie Conseil lIational. 
Une minorit6 de quatre membres proposait de soumettre tout .de suite la question 
de I'iccession au vote populaire avec un pr&!vis n6gatif de I'Assembl6e f6d6rale. 
Deux autres propositions soumises par des membres individuels. du Conseil ten· 
daient l compliquer et l ralentir encore la proc6dure d'adh6sion. 

Le d&at fut ~uvert par un trlls remarquable discours du rapporteur de la majo.. 
. rit6 de Ia Commission, M. Isler, d6put6 radical d'Argovie. Ce discours, comme 
son auteur Ie disait lui.mame, fut adress6 moins l ses coll~gues "qu'au peuple 
de la Suisse' allemande, de qui d6pend la d6cision, et qui tourne et retoume I, 
question g6n6rale dans son esprit sans arriver l I, r6soudre." 

M. Isler, sans analyser Ie texte du Pacte, d68nit dans ses grandes !ignes Ia 
position intemationale de la Suisse au lendemain de la guerre. II insista longue. 
ment sur les liens de sympathie qui unissaient tout naturellement ses concitoyens 
de la Suisse allemande l leurs fr~res de race et de culture' de l'Empire voisin 
d6chu. II d6plorait avec eux que la Soci6t6 des Nations se pr6sentAt sous I'appa. 
rence "d'un arc de triomphe" plutOt que "comme un monument de la r6con· 
ciliation des peuples". II rappela longuement Russi quelle avait 6t6 I'attitude h6si· 
tante de la Suisse lorsqu'un sillcle auparavant elle avait 6t6 invit6e l s'associer l 
la Sainte.Alliance. Sans prononcer en faveur de la Soci6t6 des Nations une seule. 

, parole de con8ant enthousiasme qui, pensait.it sans doute, eut irrit6 et ipqui6t~ 
ses Rdversaires au lieu de les convaincre, iI concrut cependant en faveur de I'acces
sion. Au sein de la Soci6t6, dit.i1, la Suisse d6fendra les principes d'humanit6 .et 
continuera ainsi dans la paix "oeuvre de conciliation qu'elle avait poursuivie pen· 
dant la guerre. 

Ce singulier plaidoyer, destin6 l persuader par sa mod6ration mame, se termina 
par la d6claration suivante: . 

"Les puissants de ce monde ne r~glent pas leur conduite sur les voeux des 
faibles, et les faibles ne sauraient, d',illeurs, Ie leur demander. Rappeler 
eela, ce n'est pas 'faire preuve de crainte au de pusillanimit6 mais, au con· 
traire, de pond6ration et de sagesse. II ne s'agit pas d'oublier notre histoire. 
S'it Ie fallait jamais, nous ferions encore ce que 8rent nos ancatres •. Mais iI 
S'lgit de ne pas d6tourner les yeux du monde tel qu'U est lujourd'hui et de 
ne pas se complaire dans la contemplation d'illusions qui ne sont plus. 

Aujourd'hui oil la moit~6 de l'humanit6 s'unit pour fonder ulie alliance paei. 
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flque et nous invite it nous y associer, nous ne pouvons pas nous tenir it 
1'6cart et repondre: "Nous restons chez nous, car nous poss6dons d6jll ce que 
vous recherchez." Notre tache est bien plutOt de participer it cette commu
naut6 et d'en renforcer Ie caract~re pacifique, tout en y laisant I'apport de 
notre patrimoine national qui doit y trouver et y garder sa place particuli~re. 
Faisons cela aujourd'hui et ne nous abstenons pas dans I'aeropage des peuples' 
Nous defendrons alors, non pas pour nous-memes seulement, mais pour tous, 
I'idee que la force ne doit pas sufflre aux hommes, et qu'elle ne se justifle que 
lorsqu'elle est mise au service d'un principe qui la d6passe de beaucoup: la 
justice. Notre voix est peut-etre faible et sera d'abord peu 6coutee, je I'admets. 
Mais I'idee est forte qui doit nous guider. Les hommes viennent et les hom
mes s'en vont, mais les idees restent et triomphent. Voilit I'espoir de I'huma
nite sans lequel la vie serait sans valeur. Oardons it jamais cet espoir ," 

En reponse /I ce discours, M. BrUgger, depute catholique des Orisons, et pr6si
ent du Conseil des Etats, parla au nom de la minorite de la Commission. M. BrUgger 
~ait ete pendant la guerre I'adjudant general de l'arm6e et ses sympathies ardem
lent germanophiles n'etaient un secret pour personne. 11 attaqua la Soci6te des 
ations avec une veritable violence. 11 protesta tout d'abord contre la pression 
,terieure et la pression gouvernementale qui avait, pretendait-il, oblige Ie Parle
lent suisse it discuter du Pacte avant que la question ne fat vraiment mare. 
Ivoquant les debats au Senat americain, iI d6clara: 

"II me paralt evident que si I' Am6rique reste en dehors de la Societ6 des 
Nations, iI ne saurait etre question de notre participation, car sans les Btats
Unis, cette Societe des Nations parisienne deviendra encore beaucoup plus 
qu'elle ne I'est dejit une alliance unilalerale de quelques nations europeennes 
contre les autres. Si les Elats-Unis restent it 1'6cart, ou s'i1s n'entrent dans 
la Societe qu'au benefice de r6serves importantes, iI ne saurait etre question 
non plus de la participation de I' Allemagne ni de la Russie, meme si ees 
Etats. etaient admis, ce qui n'est pas sar encore. Cela montre que ~ans la 
collaboration americaine toute I'affaire est condamn6e n6cessairement it une 
faillite complbte." 

S'adressant ensuite it ses collbgues, M. BrUgger 109 interpella en ces termes: 

"QUi donc d'entre vous, dans celte salle, ,est 'h~ureux, vraiment heureux, 
du projet de cette SQciete parisienne des Nations? Ie ne sais pas combien i1 
en est d'entre vous. Je m'imagine que Ii plupart diront ce que l'on entend 
dire dans tout Ie pays: .. C'est un mal, mais un mal n6cessaire, c'est un mal 
moindre que I'isolement auquel nous exposerait notre abstention". Voilll la 
base sur laquelle se poursuit la discussion pubfique. On n'appr6cie nulle
ment cette Societe des Nations, car elle est aui' antipodes de I'ideal que I'on 
avait entrevu d'une Societ6 universelle et sincbre des peuples." 

\0- I' 
La seconde seance que Ie Conseil des Etats consaera Ie 20 novembre l Ja 

lestion d6buta par un discours de M. Ie Conseiller aux Etats Pierre de Meuron, 
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;repr6sentant du canton de Neucbitel. La d6c1aratlon suivante qu'it lit en prenant 
1a parole montre que I'opinion de M. Briigger n'6tait pas partag6e par la Suisse 
romande. M. de Meoron d6c1ara, en effet: 

.. Je crois qu'it est bon qu'on des membres romanda de la Commission 
expose son point de vue sur ce suje! important et dise queUes sont les rai
sons qui font qu'l nos yeox it faut adopter Ie projet du Conseit f6d6ral. Vous 
avez entendu ce matin la parole lutoris6e de M. Isler qui nous a expos6 son 
point de voe qui est, peut-ou dire, celui de la r6signation. M. Usteri noDS I 
fait entendre one autre cloche. lit Wirz a fait de son adh6sion en quelque 
sorte on acte de foi et noDS avons entendu Ie r6quisitoire passionn6 de notre 
pr6sident contre la Ligoe des Nations. Ces diverses opinions reli~tent sans 
doute Iid~lement ceUes des populations--que repr6sentent ici ceox qui les ont 
soutenues. Pour noDS, SDisses romanda, la situation est diff6rente. L'immense 
majorit6, poor ne pas dire la presque totltit6 de notre population, accueil1e 
.avec joie, je dirai presque avec enthoDSiasme, l'entr6e de la Suisse dans la 
Soci6t6 des Nations et cette entr6e la remptit d'esp6rance et de conlianee 
en I'lvenir. Ce sentiment n'est pas dB, comme on pourrait Ie croire, aox 
sympathies que noDS IVOns eues pour une des parties pendant la goerre. II 
faut y voir plutllt Ie sentiment profond de la justice et du droit et II conviction 
~ue les fondateurs de la Soci6t6 des Nations n'ont en voe que la substitution 
du r~gne du droit 1\ celui de la force et d6sirent extirper de I'humanit6 Ie 
f16au de la goerre. 1I1algr6 toutes les imperfections qui ont 6t6 signal6es, et 
que chacun reconnatt dans ce trait6, noDS assistons 1\ la premi~re tentative 
s6rieuse qui ait 6t6 faite dans Ie monde, pour 6tablir Ie r~gne du droit." 

Apr~ deox jours de discussion, Ie texte propos6 par la majorit6 de la Com
_mission favorable ll'lccession de II Suisse fat adopt6 par 33 voix contre 6. Les 
33 acceptants comprenaient les 10 d6put6s romanda et tessinois qui particip~rent au 
vote. Les 6 d6put6s qui repouss~rent l'adh6sion repr6sentaient donc toDS des cantons 
de la partie allemande du pays. 

Le texte ainsi adopt6 par Ie Conseil des Etats ne se distingoait que sur un 
point de celui qui avait 616 accept6 par la majorit6 du Conseil national. Le Con
seil des Etats proposait de supprimer 1a clause relative l la nomination et la r6vo
cation par l'Assembl6e f6d6rale des repr6sentants de la Suisse aupr~ de la Soci6t6 
.des Nations. 

Le Conseil national, saisi l nouveau de la question, sur 1a proposition de 
.MM.. Spahn et de 1I1euron, rapporteurs de la majorit6 de sa Commission, se rallia 
Ie 21 novembre au texte du Conseil des Etats. 111. GDStave Ador, Pr6sident de la 
Conf6d6ration, intervint dans ce court d6bat pour obtenir cette concession de la 
majorit6 du Conseil national. II reprit pour eela les arguments d'ordre constitu
nonnel que lit Calonder avait pr6c6demment d6velopp6s pour s'opposer l I'inser
!ion de eette clause dans Ie projet d'arret6. II insista, en outre, sur les inconv6-
nients qu'il y aurait 1\ prolonger sur un point secondaire une discussion entre les 
.deox Conseils. II accepta enlin au nom du Gouvernement d'examiner 1\ nouveau 
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la question du mode de nomination des d616gu6s aupr~s de la Societe des Nations 
sur laquelle la Commission du Conseil national avait tenu Ir~ sp6cialement A attirer 
I'attention du Conseil f6deral. 

5. Negoclatlona relatives 1\ la neutralltl: et au refereudum. 
(D6cembre 19 I 9-fevrler 1920.) 

Le vote par les deux Chambres de I'arreti: federal d6cretant I'accession de la 
Suisse A la Societe des Nations ouvrait les voies A I'action diplomatique et A la 
campagne plebiscilaire qui, comme nous Ie verrons plus bas, avaient du reste dejA 
commenCe. 

Pour que I'accession de la Suisse put etre signiHee au ·Secretariat de la Societe 
iI ne fallait plus que I'entree en vigueur du Pacte par Ie depOt des ratifications de 
trois des Principales Puissances alliees et associees. Pour que Ie peuple et les 
cantons suisses pussent trancher la question en demier ressort, iI fallait, en outre, 
l'adh6sion au Pacte des cinq grandes Puissances, c'est-l-dire de celles qui avaient 
dejl adhere et des Etats-Unis. 

En attendant Ie premier de ces deux evenemenlS, iI fallait cependant encore 
eclaircir Ie droit de la Suisse de garder sa qualite de membre originaire de la 
Societe des Nations tout en ajoumant son plebiscite 1 une date posterieure 1 
l'ech6ance' du d61ai de deux mois prevu A I'article ler du Pacte. Pour cela, d6f6-
rant au voeu qui avait et6 exprime par la Commission du Conseil national, Ie Con
seil federal, en date du 6 d6cembre 1919, adressa lUX Puissances devant faire 
partie de la Societe des Nations l'aide-memoire suivant: 

"Bien que Ie depGt des ratiHcations du Traite de Paix, du 28 juin 1919, n'ait 
pas encore ete eIJectu6 et qu'en consequence Ie Conseil federal suisse n'ait 
pas davantage ete oIHciellement invite 1 declarer que la Suisse accedera 1 la 
Soci6te des Nations, confo~ement aux termes de I'article premier du Pacte 
du 28 avril 1919, Ie Conseil federal suisse a l'honneur de laire COIInaltre 
au Gouvernement de que l'Assembl6e lederale suisse s'est d6cid6e, 
Ie 21 novembre 1919, en laveur de l'entr6e de la Suisse dans la Societe des 
Nations, d6cision dont Ie texte est annexe au present' aide-m6moire. 

Le Conseil lederal se reserve de laire parvenir en temps utile au Secr6-
tariat general de la Societe une d6claration lormelle au sujet de I'accession de 
la Suisse. Pour satisiaire A un d6sir exprim6 pia- fa Commission du Conseil 
national suisse, iI tient cependant 1 laire connaltre, d'ores et d6jl, son opinion 
que la votation du peuple et des cantons suisses sur I'arrete fed6ral du 2 I 
novembre 1919 qui 50 fera aussitGt que les circonstances Ie permettront, ne 
doit pas, n6cessairement, avoir lieu dans Ie d61ai vis6 1\ I'article premier du 
Pacte de la Societ6 des Nations. II serait absolument contraire sux usages 
constitutionnels de la Suisse de soumettre au peuple. un projet d'arrilte dont 
les bases juridiques n'ont pas encore et6 etablies, la r6aiisation de Ia Soci6t6 
des Nations d6pendant de I'accession de tous les EtalS auxquels Ie Pacte 
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aecorde, par 6gard to leur importance politicjue sp6ciale, une repr6sentation 
permanente au Conseil de la Scici6t6. 

Le Conseil f6d6ral ne doute pas qu'une notillcation de la d6cision de I' Assem
·bl6e f6d6ra1e suisse, faite dans les deux mois apr~ l'entr6e en vigueur du 
Trait6 de PRix, aura pour elfet d'sssurer to la Suisse - sans pr6juger de la 
d6cision finale du peuple et des cantons - tous les droits d'un Etat' invit6 to 
acc6der to la Soci6t6 des Nations en qualit6 de membre originaire. La Suisse 
est Ie seul pays oli Ie principe de Ia consultation populaire dans la question 
de I'accession to la Soci6t6 des Nations, soit une n6cessit6 constitutionnelle; 
mais ce principe 6tant absolument conforme to I'esprit du r6gime international 
que veut consacrer la Soci6t6 des Nations, Ie Conseil f6d6ral a la ferme con
viction qu'i1 ne pourrait r6sulter aucuo' d6savantage pour' III Suisse du carac
t~re d6mocratique de son droit constitutionnel." 

Comme Ie Gouvernement Ie signala plus tard aux .Chambres, eet aide-m6moire 
auquel, pour plus de clart6, Ie texte de l'arret6 f6d6ral du 21 novembre avait 6t6 
joint en annexe "se rapportait exclusivement to Ia question du d6lai; iI ne soulevait 
ni directement ni indirectement la question qui se rattache .. Ia neutralit6 perp6-
tuelle de l'Etat." Cette question pour Ie Gouvernemen! comme pour I'opinion 
suisse paraissait r6s0lue. L'article 435' du Trait6 de Versailles en elfet pr6voyait 
que les Trait6s de 1815 portant reconnaissance de la neutralit6 suisse 6taient 
eonsid6r6s comme "des engagements internationaux pour Ie maintien de la paa". 
II avait paru 6vident, d~ lors, que ces trait6s, aux termes de l'article 21 du 'Pacte, 
n'6taient incompatibles avec aucune des autres dispositions du Pacte meme. 

La surprise 6gala donc la d6ception lorsque fut connue la r6ponse qu'en date 
du 2 janvier 1920 Ie Conseil supreme adressa au Gouvernement f6d6ra!. Aux 
termes de cette r6ponse, iI 6tait dit; . 

"qu'une d6claration d'accession qui serait subordonn6e au r6sultat du refe
rendum ne saurait etre consid6r6e comme une accession sans r6serve". 

C'6tait ou priver la Suisse du droit d'entrer dans ,Ia Soci6t6 des Natiol1S en 
qualit6 de Membre originaire, ou I'obliger .. ,renoncer to la consultation populaire, 
ou lui imposer I'organisation du pl6biscite da~ Ie d61ai de deux mois apr~ l'entr6e 
en, vigueur du Pacte, trois solutions 6galement inacceptables. 

De plus, la note du 2 janvier accrut encore l'inqui6tude et la consternation en 
annon~ant que Ie Conseil Supreme se r6servait I'examen de la compatibilit6 du 
maintien de la neutralit6 suisse avec I'accession au Pacte. 

11 6tait 6vident pour tous les amis clairvoyants de Ie Soci6t6 des Nations en 
Suisse que la note du Conseil Supreme 6tait un arret de mort pour leurs aspirations. 
Ou ses conclusions devaient eire modifi6es, ou la Suisse devait rester to 1'6car! de 
Ia Soci6t6 des Nations. Telle 6tait la v6rit6 qui s'imposa d'6vidence au Gouverne
ment, au Parlement et au peuple suisses. 

Comme iI est dit dans la d6claration susmentionn6e dont Ie P,r6sident de la 
Conf6d6ration donna lecture aux Chambres Ie 3 f6vrier 1920: "Plac6 dans cette 
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situation, Ie Conseil federal ne pouvait s'enfermer dans Ie silence. Son devoir 
imp6rieux 6tliit de parler et de s'expliquer." 

II Ie fit en adressant au Conseil Supreme une reponse sous forme de memo
randum en date du 13 janvier et en envoyant l Paris une mission extraordinaire 
confi6e l M. Gustave Ador, qui venait de quitter Ie Gouvernement, et 11 M. Ie 
professeur Max Huber. Le Gouvemement suisse reconnaissait, en ce qui concerne 
Ie moment et Ia forme de Ia d6cIaration d'accession que I'interpretation rigoureuse
ment Iitterale du Conseil Supreme 6tait 6videmment exacte, mais, poursuivait Ie 
memorandum: 

"Le Conseil federal avait 6t6 et demeure d'avis qu'iI serait conforme l 
I'esprit du Pacte de la Ligue de tenir compte aussi, dans I'application de 
cette disposition des institutions d6mocratiques de la Suisse. Jamais encore 
un peuple n'a eu 11 se prononcer directement sur un trait6 international d'une 
pareille envergure. Les 61ecteurs suisses, gardiens jaloux de I'independance 
de leur pays, tiennent 11 examiner avec soin Ie projet qui leur est soumis. 
Le travail qui tend 11 6clairer Ie peuple avant Ie vote ne peut se faire d'une 
maniere utile et efficace que lorsque la mise en vigueur du trait6 de paix 
aura cree un 6tat de droit bien d6f1ni. . ..•..•. 

L'Assembl6e federale, en prenant sa d6cision du 21 novembre, pouvait 
esperer que la ratification par toutes les cinq Grandes Puissances 50 pro
duirait assez tot pour que Ie vote populaire pOt avoir lieu dans Ie delai de 
deux mois, ou tout au moins peu de temps apres. Si cette attente devait· 
!tre d6\:ue, les Chambres f6derales seraient appel6es 11 examiner la question 
de savoir si, malgr6 Ie fait que leurs pr6visions ne se soient pas r6alis6es, 
elles maintiennent leur arrele ou Ie modifient. Le Conseil f6d6ral se rend 
parfaitement compte que la Suisse et cela notamment en consideration du tres 
grand honneur qui lui a ele fait par Ie choix de Geneve comme siege de Ia Societe 
des Nations, ne peut pas renvoyer 1\ une date indeterminee sa d6cision au sujet 
de I'accession 1\ la Societ6 aux termes de [,article du Pacte. Elle fera con
naltre sa decision definitive aussit6t que sa situation constitutionelle sp6ci'ale Ie 
lui permettra." 

Quant 1\ la question de neutralite, Ie Gouvernement f6deral defendait 6nergique
ment sa these de la reconnaissance n6cessaire des trait6s de 1815. Le memorandum 
50 terminait par la d6claration suivante: 

"Le Conseil federal saisit cette occasion pour proclamer 1\ nouveau qu'une 
Societ6 des Nations eiablie sur Ia plus large baSe Possible constitue, 1\ ses 
yeux, une n6cessit6 de Ia politique internationaIe' et qu'iI forme Ie voeu Ie 
plus ardent de contribuer, pour autant que cela d6pend de lui, 11 I. cr6ation 
de cette oeuvre magniHque et n6cessaire. S'iI demande instamment que I. 
situation sp6ciale de la Suisse soit prise en consid6..ation en ce qui conceme 
Ie d61ai de Ia d6claration d'accession deHnitive et' s'iI insiste sur la recon
naissance de la neutralit6 perpetuelle de Ia Suisse ausein de la Ligue, iI est 
persuade de ne rien demander qui puisse, en quoi que ce soit, nuire .ux 
int6rets de I. Societ6 des Nations. 
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I.e Conseil f6d6ra1 ne croit pas s'6caJ1i,r de la v6rit6 en afllrmant que, 
dans aucun pays, Ie peuple et les autorit6s n'ont vou6 1 cette question un 
int6r!t plus passionn6 et une 6tude plus conciencieuse. La politique suisse se 
nourrit tout enti~re des id6es de Pail: et de Droit qui fonnent Ia substance 
marne du nouvel ordre international. Ces constatations sufflsent 1 6Iiminer 
toute ombre de malentendu sur Ie sens g6n6ral et Ia port6e de Ia d6cIaration 
du Conseil f6d6ral." 

Les d6I6gu6s dn Conseil f6d6ral furent entendus par Ie Conseil Snpr!me Ie 
20 janvier 1920. Eo date du 26 janvier, M. Alexandre MiIIerand, Pr6sident du 
Conseil des Ambassadeurs adressa 1 Ia d616gation suisse la note suivante: 

.. Monsieur Ie Pr6sident, 

Vous avez bien vonIu exposer devant Ie Conseil Snpr!me, 1 la date du 
20 janvier, Ie point de vue du Gouvemement Suisse en ce qui coficeme la 
compatibilit6. de Ia nentralit6 perp6tuelle de Ia Suisse avec son entr6e dans 
Ia Soci6t6 des Nations. 

I.e Conseil supr!me, tout en reconnaissant 1 I'unanimit6 de ses membres 
pr6sents, qui comptaient parmi eux les chefs des trois Gouvemements britan
nique, fran~ais, et italien, que les Puissances alIi6es et associ6es sont et de
meurent Ii6es en ce qui concerne I. neutralit6 perp6tuelle de Ia Suisse par 
I'article 435 du Trait6 de Versailles, • estim6, dans sa derni~re s6ance, qu'il 
appartenait au ConseiI de Ia Soci6t6 des Nations de se prononcer sur Ies ob
servations pr6sent6es par votre Gouvemement. 

Veuillez agr6er, Monsieur Ie Pr6sident, Ies assurances de notre tr~ haute 
consid6ration. . 

(sign.) Milleran4." 

Cette note fut accueiIIie avec un vif sonIagement par Ie Gonvemement et I'opinion 
heIv6tique. La th~ du Conseil f6d6ral, en co qui touchait la compatibiIit6 de Ia 
neutralit6 de Ia Suisse et son entr6e dans I. Soci6t6 des Nations, 6tait express6ment 
con8rm6e. D'aulre part, Ia qnestion du d6Iai 6tait renvoy6e au Conseil de I. Soci6t6 
des Nations. Sur ce demier point, de nouvelles n6gociations devenaient donc n6-
cessaires. 

En cons6quence Ie Conseil f6d6ral demanda que Ie Conseil de la Soci6t6 des 
Nations voulut bien inscrire 1 I'ordre du jour de sa prochaine r6union les questions 
int6ressant Ia Suisse. De plus, iI adressa, en date du 30 janvier 1920, 1 toutes les 
Puissances repr6sent6es au Conseil de la Soci6t6 une note demandant que Ie Con
Beil vonIut bien pr6ciser .. dans une d6claration explicite la situation juridique de la 
Suisse dana Ie cadre de I. Ligne". U charges enftn MM. Ador et Huber de se rendre 
1 Londres pour exposer verbalement les vuas du Gouvemement helv6tique. 

Lea d616gn6s furent entendus par Ie Conseil de Ia Soci6t6 des Nations dans la 
joum6e du 11 f6vrier. En date du 13, Ie Conseil adopta une r6solution donnant 
toute .. ticfaction an Gouvemement suisse tant en co qui conceme la neutralit6 qu'en 
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co qui touche la qllestion de I'accession. Sur ce dernier point iI s'exprimait ,com
me suit: 

"Le Conseil de la Societe des Nations, ayant en vue la constitution tout II 
fait particuli~re de la Confederation suisse, est d'avis que la notification basee 
sur la d6cision de l'Assemblee fed6rale et elleetu6e dans Ie d61ai de deux 
mois II partir du 10 janvier 1920, date de l'entr6e en vigueur du Paete de la 
Soei6t6 des Nations, pourra etre aeeept6e par les autres membres de la So
ci6t6 comme la d6claration exig6e par I'article ler pour I'admission comme 
membre originaire, II condition que la confirmation de cette d6claration par Ie 
peuple et les cantons suisses soit ellectu6e dans Ie plus bref d61ai possible." 

6. Trolsleme et demler debat parlementalre (fevrler-mara 1920.) 

La nouvelle de cette d6cision lut aecueillie dans toute la Suisse par les partisans 
de la Soci6t6 des Nations avec des manifestations de joie qui rappelaient celles dont 
Gen~ve avait 6t6 Ie theAtre au lendemain du jour ollIe Conf6rence de la Paix I'avait 
d6finitivement choisie comme si~ge de I'institution nouvelle. 

Comme iI est dit dans Ie "Message compl6mentaire en ce qui conceme I'aeces
sion de la Suisse II la Soci6t6 des Nations" que Ie Conseil f6d6ral adressa aux 
Chambres en date du 17 f6vrier: "11 serait diflicile d'exag6rer I'importance histo
rique de la d6cision de Londres." "11 n'est que legitime, poursuivait Ie Gouvemement 
dans son Message, de mettre la d6claration du Conseil de la Soci/!t6 des Nations 
en parall~le avec la d6claration contenue dans I'acte portant reconnaisance de la 
garantie de la neutralit6 perp6tuelle de la Suisse et de l'inviolabilit6 de son territoire 
en date du 20 novembre 1815." 

La Suisse avait done r~u pleine et enti~re satisfaction dans ses revendications 
principales. Le Conseil de la Societe des Nations I'autorisait II acc6der au Pacte 
tout en restant au benefice de sa neutralite militaire. 11 I'autorisait de plus II y 
acc6der en qualit6 de membre originaire tout en renvoyant son plebiscite II une 
epoque posterieure II l'6ch6ance du delai de deux mois. Toutefois, Ie Conseil avait 
justement estim6 que la confirmation de la d6claration d'accession par Ie peuple et 
les cantons suisses devait eire ellectuee "dans Ie plus breI delai possible". Or, 
d'apr~ I'arrete d'accession adopte par les Chambres federales Ie 21 novembre 
1919, la ratification populaire ne devait intervenir qu'apr~ que les cinq grandes 
puissances aoraient adhere au Pacte. L'adhlision des Etats-Unis devenant de plua 
en plus a1eatoire, Ie Conseil f6deral propos. done aux Chambres de "modifier I'ar
ret6 et de lui permettre d'ordonner Ie vote du peuple et des cantons sans attendre 
que les Etats-Unis aient pris une d6cision definitive".' 

La Commission du Conseil national lit sienne cette proposition et se born. II 
ajouter, en date du 23 f6vrier 1920, au passage du pr6ambule de I'arret/! d'acces
sion relatil II la compatibilite de la neulrali16 perp/!lUelle'de la Suisse avec Ie Pacte, 
la clause suivanle: 

"Ainsi que Ie Conseil de la Soci61/! des Nations I'. solennellement reconnu 
dans sa d6claration de Londres, en dale du 13 f6vrier 1920." 
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Trois joW'S apres, Ie 26 'f6vrier, Ie d6bat sur cefte' I!roposition s'ouvrit au Conseil 
itational. Tb60riquement et juridiquement, la Cbambre n'6tait appel6e qu'. conftr
mer sa dtScision d'accession d~ mois de nove~bre p~ent et • se prononcer sur 
la 'suppression propos6e de la fameuse clause am6ricaine:. En' fait, Ie d6bat prit une 
ampleur qui d6passa de beaucoup la port6e de cette clause. La composition du 
Conseil national, en effet, ainsi que celie de sa Commission, avait subi un profond 
renouvellement par suite des 61ections de 1919. De plus, Ie Gouvernement lui 
aussi avait cbang6. M. Motta avait remplac6 M. Gustave Ador • la pr6sidence de la 
Conf6d6ration et M. Calonder • la t6te du D6partement politique. Malgr6 les chan
gements survenus dans la position du probl~me ainsi que dans 1& composition des 
Conseils, Ie d6bat de f6vrier 1920 fat, dans ses grandes Iignll!l, la r6p6tition de 
celui de l'ann6e pr6c6dente. 

Coax qui avaient 6t6 partisans de l'accession en novembre 1919 Ie demeu
raient en 1920, et ceax qui avaient combattu l'adh6sion avec la clause am6ricaine 
la combattaient naturellement avec uno. ardeur accrue maintenant que cette clause 
devait disparaltre.· Moralement et politiquement, la position relative des deax partis 
en pr6sence ne s'6tait gu~re modill6e. Les adversaires de la Soci6t6 des Nations 
avaient sans doute ttouv6 un nouvel et tr~ s6rieax argument dans l'6chec de la 
politique wilsonienne aax Etats-Unis et dans l'abstention de la grande puissance 
que I'on consid6rait en Suisse comme la plus d6sint6ress6e en mati~re europ6enne. 
Mai!I cet avantage 6tait largement compens6 par diverses circonstances: par la 
satisfaction qu'6prouvait Ie peuple tout entier • constater I'incontestable succ~ 
diplomatique que son Gouvernement avait enregistt6 • Londres; par son d6sir 
instinctif de ne pas se montrer indigne de la bienveillance et de la conllance qui 
venaient de lui etre t6moign6es; par la constitution effective de la Soci6t6 des Na
tions enlln et par I'attitude favorable qu'avaient d6j. adopt6e • son 6gard les parle
ments hollandais et scandinaves. 

L 'ancien pr6sident de la Commission, M. Spahn, ne faisant plus partie de la 
nouvelle Chambre, c'est • M. Robert Forrer qu'incombait la tAche de pr6senter en 
allemand la th~ des partisans de la suppression de la clause am6ricaine. II Ie lit 
dans un discours tt~ applaudi ob il est int6ressant de relever qu'il pr6sentait la 
Soci6t6 des Nations plus comme un organe de collaboration internationale que com
me une institution destin6e en premi~re Iigne • empecber la guerre. M. Forrer 
chercha tout naturellement • diminuer I'importance de la clause am6ricaine. II rap
pela que l'ann6e pr6c6dente elle n'avait pas fait partie des premi~res propositions 
de 1a majorit6 de la Commission. II ajouta qu'elle avait 6t6 inttoduite apr~ coup 
pour des raisons d'opportunisme politique" par les partisans de l'accession dans 
l'intention de lavoriser un vote affirmatil du peuple. . 

Sur- ce point, M. von Streng, I'un des chefs du parti conservateur catholique et 
I'un des adversaires les plus convaincus de l'accession, lui r6pondit en ces termes, 
dans la memO. s6ance du 26 novembre: 

.. Je d6clare, au contraire, que la grande majorit6 de la Commission pensait 
alors, que, sans 1a collaboration des Etats-Unis, la Soci6t6 des Nations serait 
mort-n6e." 

La Sod'" dOlI N.dODl. I 
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Le d6bat se poursuivit pendant cinq s6ances au cours desquelles 11 ne lut pas 
prononc6 moins de 32 discours. Les d6put6s romands parl~rent avec encore plus 
d'enthousiasme et de passion que trois mois auparavant en laveur de I'accession. 
M. Aloys de Meuron, qui s'6tait succ6d~ l lui-meme comme rapporteur de langue 
Iran~aise de la majorit6 de la Commission, s'6cria dans la premi~re s6ance: 

.. Si, apr~ toutes les concessions qui nous ont 6t6 faites l Londres, apr~ 
toute la bienveillance qui nous a 6t6 t6moign6e, nous refusions encore d'en
trer dans la Soci6t6 des Nations et de nous associer l cette oeuvre et l cette 
action humanitaire, notre refus ne serait compris par personne. J'ajoute que 
Ie rOle de la Suisse, en mati~re internationale, serait IIni." 

Le mouvement qui entralnait la Suisse romande vers la Soci6t6 des Nations 
6tait si puissant que meme les d6put6s socialistes de langue fra~aise, tout en 
ob6issant au mot d'ordre de leur parti, eurent manifestement de la peine l r6sister 
au courant populaire. C' est ainsi que Ie d6put6 Grospierre d6clara, dans la s6ance 
du 27 f6vrier: 

.. Personnellement, je crois, Messieurs, que la Suisse agricole, que la Suisse 
commer~ante, que la Suisse industrielle, que la Suisse capitaliste, en un mot, 
ne pourra se dispenser d'entrer dans la Soci6t6 des Nations. Je crois que si 
elle n'y adh6rait pas elle paierait assez lourdement les cons6quences mat6-
rielles qui en r6sulteraient pour elle. . ••••...• 

Ce sont des int6rets purement capitalistes qui sont en jeu. Nous Ie r6p6tons. 
vous auriez tort de Ie m6connaltre, mais pour nous, quand bien meme nous 
voudrions voter l'entr6e dans la Ligue des Nations, si tel n'6tait pas l'int6r/!t 
de la Suisse capitaliste, nous serions dans l'incapacit6 de vous y laire adh6rer, 
de sorte que notre responsabilit6 est tr~ Iimit6e. Au contraire, nous ne faisons 
que de vous Ie signaler en vous disant que nous ne pouvons pas l ce point de 
vue jouer un rOle dans I'internationaie capitaliste." 

L'obscurit6 de ces propos trabit assez quel 6tait I'embarras des soci~istes ro
mands. Cela ne les empecha pas de voter contre l'adh6sion entraln6s par leurs 
camarades de la Suisse allemande dont la violence ne connut plus de limite. 

"Nous consid6rons, s'6cria Ie 27 f6vrier Ie Conseiller national Schneider 
du canton de Bille-Ville, Ie combat qui se livre actuellement dans notre Parle
ment suisse comme un incident dans la '~utte qui soul~ve aujourd'hui Ie 
monde, comme un incident dans la lutte \lOtre 'deux philosophies qui s'ins
pirent de deux principes 6conomiques contraires. L'elfort de nos adversaires, 
apr~ la catastrophe terrible que Ie principe capitaliste • subi dans I. guerre 
mondiale, tend 11 I'application de nouvelles m6thodes., Nous sommes t6moins 
de leur acharnement 11 maintenir ce principe dansd'avenir, malgr6 sa d61aile, 
malgr6 la catastrophe. Le principe que les repr6sentanta bourgeois d6fendent 
ici au Conseil repr6sente Ja philosophie du pass6, "celie qui a lait fiasco dans 
la guerre et qui a valu non seulement II l'Europe, mais au monde tout entier, 
la misere et Ie d6nuement dont iI soulfre. La conception que neus d6fendons 
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.comme socialistes est Ie principe de I'avenir, Ie principe de la nouvelle recons
truction, Ia philisopbie qui nait de ce principe Economique. Ici, comme ail· 
leunJ, Iil question peut se r6sumer en une formule lapidaire: capitalisme ou 
soclalism~ .••....• 
• Je constate que la SociEtE des Nations telle qu'elle se pr6sente Ii nous sous 

sa forme parisienne n'est pas autre chose que la rEalisation du principe de la 
dictature capitaliste qui s'affirme en elle avec une force provocante que I'on 
n'aurait pas pu prEvoir avant la guerre." 

Aux adversaires de droite et de gauche Ie Gouvemement rEpondit par la voix 
toute vibrante de passion Eloquente de M. Motta et par celie inspiree du souci 
realiste de la prospmtE matmelle du pays de !!OIl coll~gue M. Schulthess. Dans Ie 
disCours Ie plus noblement oratoire de tout Ie dEbat, M. Motta, apr~ avoir dEfini 
I'esprit du Pacte et exposE les espoirs que fondait sur ce document l'humanitE 
accabl6e adressa, dans sa pEroraison, au pays et, en particuUer, Ii sa majorit6 ger· 
manique I'admirable appel que voici: 

·C'eSt la Suisse allemande, iI fout savoir Ie proclamer bien haut, II la 
veille' du jour oil Ie peuple prendra une de ses d6cisions les plus importantes, 
c'est Ia Suisse allemande qui a fondE Ia Suisse. C'est la Suisse allemande qui 
nous a souvent retenus lorsque nous risquions de glisser. Elle ne veut pas 
noUB retenir Ie jour oil nous aspirons Ii monter, elle ne veut pas et elle ne 
peut pas noUB empecher de noUB d6velopper, de grandir et de prosp6rer. 

II y a .:..- VOUB me pardonnerez cette citation - dans Ie 26~me chant de 
I'Enler du Dante, une s~ne admirable. I.e po~te rencontre U1ysse. U1ysse 
vient des pays de'I'Orient. II est arriv6 avec ses compagnons dans la M6diter· 
ranEe occidentale. II se trouve au d6troit que nous appelons aujourd'hui Ie 
d6troit de Gibraltar, que les Anciens appelaient les Colonnes d'Hercule, et 
pour lesquelles iIs avaient forg6 Ie c6lllbre "nec plus ultra". U1ysse veut aller 
au delii du d6troit, iI veut naviguer dans un monde qu'i1 ne connalt pas encore. 
Ses compagnons h6sitent. II se tourne alors vers eux et les entralne par ces 
mots qui sont parmi les plus beaux de la Divine Com6die, qui en connall de 
sublimes. Je vous les citerai en italien parce qu'i1 n'y a que la langue italienne 
qui leur confllre toute la signification dont i1s sont remplis: 

Considerate la vostre semenza, 
Patti non foste a viver come brun 
Ma per seguir virtute e conoscenza I 

Consid6rez vos raisons de vivre et d'agir, pensez quelle est votre semence. 
Vous n'etes pas condamn6s 1 vivre la vie des betes, votre mission, c'est de 
rechercher la science et la vertu. En bien, les raisons de vivre de la Suisse 
sont dans Ie respect, du droit, dans Ie culte de la solidarit6. Plac6e devant une 
humanit6 sanglante et meurtrie, iI me semble que la Suisse ne peut rester 
passive; si clle 1'6tait, elle renierait les raisons les plus profondes de sa cons· 
titution et de son histoire. Le Griltli n'est point seulement, Ii mes yeox, une ... 
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prairie solitaire 011 nos p~res se sont r6unis pour sceller leur premi~re alliance 
devant Dieu. Le Grlltli est un id6al humain de solidarit6 et de droit, d'autant 
plus grand qu'U est sorti de coeurs et d'imes simples. Je suis aussi un peu 
de la Suisse primitive, parce qu'i1 coule' .dans mes veines un peu du sang de 
mes ancatres d'Uri. En bien, en prenant I'attitude que je prends ici, ,en VOUl 

demandant un vote de solidarit6 internationale, je suis persuad6 de demeurer 
fid~le 1 I'esprit de mes p~res et 1 la tradition de mes aleux ,,, 

Ce discours, comme tous les autres, se ressentait de la campagne populair~ qui 
battait d6jl son plein. S'adressant comme M. Motta aux simples citoyens bien plus 
qu'aux membres du Conseil qui 1'6coutaient, M. Schulthess, aprb avoir montr6 
une fois de plus les dangers auxquels s~exposerait la Suisse en s'isolant, d6clara 
dans Ie dernier discours du d6bat, Ie 2 mars: 

"Dans quelle situation les adversaires nous placent.i1s, nous, membres du 
Conseil f6d6ral. Nous sommes, j'ose bien Ie dire, parmi la petite minorit6 de 
citoyens suisses qui ont I'occasion d'6tudier et de suivre de pr~ la vie 6cona
mique de notre pays .. Nous nous d6Clarons forts de I'appui de tous ceux qui 
travaillent avec nous dans ce domaine: pour I'avenir 6conomique de la Suisse, 
son accession 1 la Soci6t6 des Nations est n6cessaire. Et d'autres, qui sont 
6trangers 1 ces alfaires nous r6pondent: "Cela ira tout de mame. A vous de 
nous tirer malgr6 tout de I'embarras" ..••..••. 

Puisque Ie peuple suisse a exig6 avec raison de pouvoir se prononcer en 
dernier ressort sur cette question, iI faut aussi qu'i1 assume la respon· 
sabilit6 de sa d6cision. Chacun qui se rendra aux urnes doit avoir conscience 
du fait que sa voix peut d6cider de I'avenir du pays. II ne faut pas que I'on 
se dise que Ie r6sultat sera tout de meme affirmatil et que par cons6quent iI 
est 16gitime de suivre son instinct sans se laisser guider par des consid6rationa 
rationnelles. Non, au jour du vote, chaque citoyen suisse doit aller aux urnes 
pleinement conscient de sa lourde responsabilit6 comme si la d6c~ion d6-
pendait de lui seul." , 

Le Gouvernement lui·ml!me alait loin d'escompter avec certitude un r6sultat 
favorable du vote populaire. II 6tait 6vident 1 tous ses membres qui svaient pris 
la parole dans des assembl6es populaires dana la, partic; .. a1lemande du psys que, 
outre I'opposition compacte des 616ments d'extrem~ gallche,. sa politique d'adh6sion 
se heurtait 1 la r6sistance tenace du fond meme de Ia population. Cette opposition 
semblait avoir son foyer Ie plus ardent au berceau ~eme du pays, panni les paysans 
et les piltres catholiques de la Suisse primitive. C'est en leur nom que M. Mllller, 
d6put6 conservateur de Lucerne, parla, Ie ler mars, en c:e.s termes: 

"Je suis adversaire de I'accession de la Suisse 1 la Soci6t6 des Nations 
lIuoique je ne sois ni fournisseur de guerre, ni olilitaire de profession, ni 
&emmuniste. Ceux qui divisent les ennemis de Ia Soci6t6 des Nations dana 
ces ,trois e&t6gories oublient la grande masse des adversaires silencieux. Je 
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"songo au simple citoyen, en particulier II notre paysan suisse-allemand. J'ai 
eu souvent I'occasion, ces derniers temps, de parcourir notre Suisse primitive 
et j'ai partout, chez notre population paysanne, rencontr6 la plus grande mElI
ance ot Ie plus grand 610ignement II 1'6gard de ce Pacte. 

Ces adversaires ne sont guflre sensibles qu'li un seul argument, celui des 
cons6quences 6conomiques possibles de notre abstention. Sans vouloir nier 
les inconv6nients qui pourraient resulter pour noDS de notro refus d'acc6der 
au Pacte, j'estime qu'iI ne faudrait cependant pas s'exag6rer ce danger. Je vou
drais surtout me permettre de demander II mon tour: .. Qui est-ce qui noDS 
garantit qu'en entrant dans la Soci6tE des Nations ses membres nous traiteront 
avec bienveillance lors de la conclusion de trait6s de commerce?" ••.•.• 

Et quant II I'isolement politique, est-ce vraiment pour" nous un si grand 
malheur? Est-ce meme un malheur tout court? Un certain isolement n'est-il 
pas Ia condition meme de notre ind6pendance politique? N'est-ce pas celui que la 
Suisse a recherch6 depuis des siflcles, depuis Ie jour oil Ie v6n6rable Nicolas 
do FlOe pronon~a sa maxime: .. Ne vous ml!lez pas de disputes 6trangflres?" 

J'ai r6serv6" cette citation pour la derniflre car elle exprimo trfls lIdfllement la 
pens60 politique des descendants des fondateurs de la Suisse. Leur opposition II 
Ia Soci6t6 des Nations 6tait tout simplement la manifestation d'un instinct s6culaire 
de m6l1ance ombrageuse et d'ind6pendance republicaine • 

. A Ia votation finale qui intervint Ie 2 mars, 115 d6put6s, dont 77 de langue alle
mande se prononcflrent en faveur de I'aecession de la Suisse et pour la suppres
.sion de Ia clause am6ricaine; 55 d6put6s, dont II socialistes romands exprim~rent 
un avis contraire. 

Si I'on compare ces cbifJres avec les resultats de la votation lInaie du Conseil 
national au mois de novembre pr6c6dent, on constate quo la majoritE favorable II 
la Soci6t6 des Nations est tomb6e de 128 II 115 et que Ie nombre des adversaires 
s'est aecru de 43 II 55. Ces difJ6rences s'expliquent par la composition du nouveau 
Conseil national oil, grAce II I'introduction du principe de la repr6sentation pro
portionnelle, I'extreme gauche avait vu Ie nombre de 'ses membres passer de 19 /I 
41. Les 22 voix qu'elle avait gagn6es aux 61ections de I'automne de 1919 vinrent 
renforcer d'autant 10 contingent des adversaires de la Soci6t6 des Nations, compos6 
maintenanl pour les trois quarts de d6put6s socialistes. 

Au lendemain m6me du vote du Conseil national, Ie Conseil des Etats aborda II 
son tour la discussion relative II la suppression de la clause am6ricaine. La question 
lut inlroduite par M. Isler qui avait conserv6 ses fonctions do rapporteur "de la 
majorit6. Fidflle II la m6thode qu'iI avait suivie lors du pr6c6dent d6bat, iI com
men~ par se d6clarer trfls sensible II tous les scrupules et II toutes les h6sitations 
des adversaires de la Soci6t6 de Nations. L'abstention des Etats-Unis 6tait, II ses 
yeux, un fait d'une gravit6 incontestable • 

.. Dans des milieux 6tendus de notre peuple, dit-il dans cette 56ance du 4 
mars, on tenail particuliflrement II la collaboration de I'Union am6ricaip~ car 
on y voyait pour la Soci6t6 des Nations, Ia meilleure garantie d'une action 
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conciliante, juste et tut61aire en particulier II 1'6gard des 16gitimes aspirations 
des petits peuples. Cela est tout II fait compr6hensible. Les Etats-Unis sont, 
apr~ la Suisse, la plus ancienne des r6publiques. Comme la Suisse elle-meme, 
i1s sont Ie produit de I'amour de l'ind6pendance qui les a arrach6s II leur an· 
cienne patrie. C'est II l'Am6rique que la Suisse a emprunt6 sa constitution. 
C'est en l'Union am6ricaine, depuis qu'elle est devenue une grande Puissance, 
que la Suisse a appris II voir une soeur sympathique dans les heures de 
l'adversit6 et du danger. Qu'y a·t·i1 de plus naturel que Ie d6sir d'entrer dans 
la Soci6t6 des Nations II ses c6t6s? Cependant, ces consid6rations ne Sluraient 
pas nous faire oublier lea motifs principaux qui doivent nous dicter notre 
conduite." 

M. Isler conclut en recommandant chaleureusement la politique d'accession com· 
me celie con forme II la mission historique de la Suisse. 

n est int6ressant de noter II ce propos qu'i1 se r6clamait de ce meme Nicolas de 
FlUe, Sluveur de la patrie au 1SIIme si~le, dont on avait invoqu6 l'autorit6 au 
Conseil national pour pr6coniser la politique d'abstention . 

.. Lorsque je parle de notre mission, d6clara M. Isler II la fin de son court 
mais tr~ impressionnant discours, je songe II une sUne de notre histoire. 
Je pense II la journ6e de Stanz et II I'homme qui r6ussit alors II ramener les 
n6gociateurs ennemis II la compr6hension mutuelle et II la concorde. Ce n'6tait 
qu'un homme au milieu de beaucoup d'autres, un faible au milieu d'une foule 
de puissants. Mais c'est pr6cis6ment parce qu'i1 ne disposait d'aucune force et 
parce que les uns et les autres se rendirent compte qu'i1 n'61evait la voile 
que pour Ie bien du pays dans son ensemble et que ses conseils ne tendaien! 
qu'li l'int6rllt g6n6ral, qu'i1s se laiss~rent convaincre. C'es! ainsi qu'en cette 
journ6e m6morable II Stanz, une voile a guid6 les esprits e! les coeurs. 

Transportez, Messieurs, cet incident de notre histoire, de notre pays, sur 
Ie plan de I'histoire universelle et de la Soci6t6 des Nations, et vous y trOD
verez I'indication de la mission de la Suisse dans Ie monde. Au nOJ{l de Is 
grande majorit6 de la Commission, je vous engage Ii adh6rer II l'arret6 f6d6ral 
accept6 par Ie Conseil national." 

Dans la suite du d6bat, M. BrUgger renouvela ses v6h6mentes attaques contre I. 
Soci6t6 des Nations et contre la politique du Gouvemement qui, disait.i1, tendai! II 
I'imposer II la nation. M. Motta lui r6pondit avec vivaciti en Be d6clarant tr~ 
nettement solidaire avec ses pr6d6cesseurs contre lesquels' M: BrUgger avait d6coch6 
quelques fI~hes.· 
Apr~ deux jours de discours, Ie Conseil des Etats cOnfirms I. d6cision du Con

seil national sans y apporter la moindre modification. La majorit6 favorable II I'acces
sion fut sensiblement la meme que celie qui s'6tait manifest6e dans I. meme 
enceinte au mois de novembre de l'ann6e pr6c6dente. '30' d6put6s, don! 9 repr6-
sentants de la Suisse latine se d6clar~rent favorables II ·Ia ioSoci6t6 des Nations. 
6 de leurs coll~gues, tous de langue allemande, y furent hostiles. 
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Par 1a d6cision du Parlement helve!tique, Ie Conseil fe!de!ral e!tait autorise! II faire, 
en temps utile, la notification d'accession au Secre!tariat de la Soci6t6. En date du 
8 mars, la Ugation suisse. Londres adressa au Secr6taire g6n6ral I'acte offtciel 
d'adh6sion re!dig6 dans les termes suivants: 

"Le Conseil fe!de!ral. de la Conf6d6ration suisse, en se r6f6rant • la note que 
Monsieur Clemenceau, Pr6sident de la Conf6rence de la Paix, lui a adress6e 
en date du 10 janvier 1920, ainsi qu'aUlii notes 6chang6es entre Ie Conseil 
Supreme et Ie Conseil Fe!d6ral, et, notamment, • la r6s0lution du Conseil de 
la Soci6t6 des Nations en date du 13 f6vrier 1920, 

d6clare 
que la Suisse acc~de • la Soci6t6 des Nations, conform6ment l I'article pr&
mier du Paete. 

Le vote du Peuple et des Cantons sur l'arr6t6 f6d6ral du 5 mars 1920 
ci-annex6 est fix6 au 16 mai de cette ann6e. 

Berne,. Ie 5 mars 1920. 
Au nom du Conseil Fe!d6ral Suisse: 

Le Pr6sident de ·Ia Conf6d6ration, 
(sign.) Motta. 

Le Chancelier de la Conf6d6ration, 
(sign.) Steiger • 

. A cette d6claration fut jointe l'aid&-m6moire suivant destin6 • expliquer Ie choix 
de la date du 16 mai 1920 II laqueUe Ie Conseil f6d6ral avait d6cid6 de fixer Ie 

. pl6biscite: 

"Par d6clai'ation en date d'aujourd'hui, Ie Conseil f6d6ral suisse notifie au 
Secr6taire G6n6ral de la Soci6t6 des Nations I'accession de la Suisse ~ la 
Soci6t6, conform6ment • I'article lor du Pacte. 

Le Gouvernement fe!d6ral a I'honneur de communiquer dans cette mame 
d6claration que Ie vote du peuple et des cantons qui doit intervenir aUlii termes 
du chiffre 2 de l'arret6 f6d6ral du 5 mars 1920, est fix6 au dimanche 16 mai 
prochain: 

En choisissant cette date, Ie Conseil f6d6ral s'est inspir6 de 1a d6claration 
contenue dans la R6solution pri~e Ie 13 f6vrier dernier par Ie Conseil de la 
Soci6t6, en vertu de laqueUe la confirmation par Ie peuple et les cantons de 1a 
d6cision des Chambres f6d6rales devrait etre effectu6e dans Ie plus bref d61ai 
possible, Le 16 ma; 1920 repr6sente, en effet, la date la plus rapproch6e • 
laqueUe iI paraisse possible, pour des raisons d'ordre technique, de fixer Ie 
vote du peuple suisse sur une question d'une pareille importance. Les lois 
f6de!rales suisses prescrivent, d'une mani~re formelle, qu'un vote populaire ne 
peut avoir lieu que trente jours apr~ la distribution aUlii citoyens suisses des 
documents relatifs au vote. D'autre part, la pr6paration de ces documents et 
leur distribution • 900.000 citoyens exigent toujours un laps de temps d'. peu 
pr~ cinq semaines, de sorte que la date choisie par Ie Conseil f6d6ral doit 
6tre consid6r6e comme 6tant • la limite de ce qui est pratiquement r6alisable. 
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Mais, meme abstraction faite de ces considt!rations d'ordre technique, if 
semble impossible pour des raisons qui s'expliquent par Ie caract~re f6dt!raliste 
qui est II la base de la Constitution suisse, de fixer Ie vote II une date plus 
rapprocht!e. Les jours du 18 et du 25 avril ont t!tt! rt!serv6s, dans difft!rents 
cantons, pour des votes cantonaux et pour des t!lections importantes dont la 
coincidence avec Ie vote sur I'arratt! ft!dt!ral concernant I'accession II la Soci6t6 
des Nations ne pourrait qU'etre dt!favorable. Dans d'autres cantons encore, 
Ie dernier dimanche d'avril et Ie premier dimanche de mai sont prt!vus par 
une tradition st!culaire pour I'assemblt!e du peuple dans les "Landsgemeinden", 
auxquelles ne peuvent atre traitt!es que des questions rentrant dans la comp6-
tenee de ces cantons. Enfin, I' Assemblt!e ft!dt!rale suisse, qui doit se rt!unir • 
nouveau entre Ie 19 et Ie 30 avril 1920, empecherait les dt!put6s de parler • 
leurs t!lecteurs sur la question de I'entrt!e de la Suisse dans la Socit!t6 des 
Nations, II I't!poque dt!cisive de la campagne populaire. Tenant compte aussi 
de la propagande • faire, Ie Conseil ft!dt!ral est d'avis que la date du 16 mal 
est la plus indiqut!e par les circonstances. 

Pour toutes .ces considt!rations, Ie Gouvernement ft!dt!ral estime - et iI 
ne doute pas que Ie Secrt!tariat gt!nt!ral ne partage son opinion - qu'en flxant 
Ie vote du peuple et des cantons suisses 1\ la premi~re date pouvanl etre prati
quement envisagt!e, iI a agi conformt!ment Ii la lettre el • I'esprit de la R6so
IUlion prise Ie 13 ft!vrier II Londres par Ie Conseil de la Soci6tt! des Nations. 

Le 5 mars 1920." 

III. LA CAMPAGNE PLEBISCITAIRE 
7. La Socl6t6 des natlon8 devan! Ie peuple. 

Par la signification de I'accession de la Suisse. la Socit!t6 des Nations, Ie pro
bl~me de politique 6trang~re qui avait pr60ccup6 depuis pr~ de deux aDS Ie Gou
vernement suisse 6tait r6solu. Les n6gociations et les dt!libt!rations auxquelles iI 
avait donnt! lieu et dont nous venons de retraeer les pt!rip6ties nombreUlleS et 
parfois 6mouvantes, avaient t!t6 laborieuses et dt!licates. La tAche qui s'imposait 
maintenant au Conseil ft!dt!ral ne 1'6tail pas moins. II s'agissait en effet de pr6parer 
Ie plt!biscite, t!tape finale et dt!cisive de I'action politique engagt!e • Washington 
en novembre 19 I 8 et poursuivie • Paris, Londres et Berne au cours des mois 
suivants. 1 
D~ I'origine, comme noUs I'avons vu, partisans et adversaires de I'accession de 

la Suisse • la Socit!t6 des Nations s't!taient accord6s. ·au prix meme de quelque 
irrt!gularil6 constitutionnelle. • r6server au peuple et aux cantollS helv6tiques Ia 
dt!cision supreme. En eela, les uns et les autres obt!issaient • des motifs divers. 
Les adyersaires espt!raient nalurellement du plt!biscite Ie d6sayeu de I. politique 
qu'iIs ayaient combattue au Parlement. Quant au GouYemement et II Ia majorit6 
favorables • I'accession, i1s tenaient tout d'abord • 6viter .toute apparence de pres
sion et de mt!fiance Ii I't!gard de I'opinion pUblique. De plus, -ils sayaient que la 
paix intt!rieure du pays serait sans doute moins menac.ie par la dt!cision. quelle 
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qu'elle rot, si elle 6tait impos6e -par la d6mocratie dlrecte. Une longue exp6rience 
montrait, en effet, gu'en Suisse les vaincus s'inclinaient toujours avec plus- de 
resignation devant un verdict populaire que devant un arrete du Parlement. Enlln, 
Ie Gouvemement, faisant preuve en cela d'une grande clairvoyance et d'une haute 

• sagesse politique, avaient justement estim6 que, pour placer d611intivement l'adh6-
sion ~e la Suisse 1 la Soci6t6 des Nations 1 I'abri de toute vell6it6 de r6action, i1 
n'y avait d'autre moyen que de la sceller par un pl6biscite. 

Avant de rappeler les efforts de propagande d6ploy6s par partisans et adversaires 
de la Soci6t6 des Nations pour preparer cette consultation populaire, il sera peut..etre 
utile de chercher 1 esquisser en quelques traits 1'6tat de I'esprit public en Suisse au 
d6but de la campagne. 

Notre compte-rendu des trois d6bats parlementaires et, en particulier, les extraits 
des d6clarations les plus frappantes et les plus caract6ristiques que nous y avons 
ins6r6es nous dispensent de longs d6veloppements 1 ce sujet. Les arguments des 
16gislateurs en effet, ne diff6raient naturellement gullre de ceux de leurs 6lecteurs. 
R6sumons-Ies sonuitairement. 

On- pout dire tout d'abord que dans la Suisse entillre I'horreur de la guerre et 
Ie d6sir de collaborer aux efforts tent6s pour la combattre pr6disposaient les esprits 
en faveur de la Soci6t6 des Nations. 

En second lieu, Ie besoin de solidarit6 intemationsle et Ie danger de I'isolement 
politique et 6conomique 6taient trlls g6n6ralement ressentis. Le premier de ces deux 
mobiles agissait sans doute avec plus de force en Suisse romande et Ie second. 
'rappait peut..etre davantage les esprits pond6r6s et prudents de la Suisse aile. 
mande. 

A ces deux principaux motifs venait s'ajouter en troisillme lieu chez beaucoup 
de patriotes dans toutes les parties du pays Ie soucl de l'unit6 nationale. On savait, 
en effet, que la Suisse romande attachait un tel prix 1 l'entr6e du pays dans la 
Soci6t6 des Nations qu'aprlls les tristesses et les d6ceptions qu'avait souvent 
6t6 pour elle I'attitude des Conf6d6r6s de langue allemande au cours de la guerre; 
elle supporterait' malais6ment une d6cision contraire 1 ses aspirations fondamen
tales. Von savait, d'autre part, que l'hostilit6 1 la Soci6t6 des Nations ne revetait 
pas, en Suisse allemande, un caractllre aussi intransigeant. II en r6sultait qu'un 
verdict afllrmatif pr6sentait pour l'unit6 du pays un danger beaucoup moins 
men~ant qu'une d6cision n6gative. Cette dernillre eut trlls probablement provoqu6, 
en Suisse romande, un mouvement de d6saffection et peut..etre meme de s6paratisme. 

En quatrillme lieu, I'attitude trlls ferme et trlls 6nergique duo Conseil f6d6ral 
unanime fut peut-6tre pour beaucoup d'h6sitants en Suisse allemande une circons
tance d6terminante. De m6moire d'homme, et meme depuis I'origine de la Con" 
f6d6ration modeme, on n'avait jamais vu, en effel, Ie Gouvemement intervenir 
dans une discussion populaire avec une pareille ardeur. 

En cinquillme lieu, facteur d'ordfe sentimental plus que rationnel, la cause de 
l'a!lC8SSion b6n611ciait de Ia sympathie dont l'Entente avait jow en Suisse latine 
pendant la guerre et dont Ie Pr6sident Wilson avait 6t6 I'objet dans Ie pays tout 
entier. Sans doute 1'6toile de ce demier avait pili et un an aprlls la conclusion du 
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Trait6 de Versailles Ie prestige de I'Entente n'6taii plus ce qu'il avait 6t6 aux ;ours 
tragiques de la guerre oil sa victoire se confondait aux yeux de beaucoup avec Ie 
triomphe du droit et Ie salut de l'ind6pendance helv6tique. Cependant, Ie fait que 
la Soci6t6 det Nations 6tait I'oeuvre des puissances lib6rales et d6mocratiques la 
recommandait encore II beaucoup de Suisses, notamment dans la partie latine du 
pays. 

Enlln ses adeptes en Suisse eurent la bonne fortune de la voir f6roeement 
attaqu6e par les deux 616ments de la population qui inspiraient II I'opinion moyenne 
la r6pulsion la plus vive: les militaristes et les communistes. 10 G6n6ral Wille 
en particulier, et tous eeux qui se r6clamaient de sa doctrine tout impr6gn6e de 
l'esprit de Potsdam d6ploy~rent contre la Soci6t6 des Nations par la plume et par 
la parole une activit6 qui galvanisa l'enthousiasme de ses amis tout en lui attirant 
la sympathie de beaucoup d'indiff6rents. A ces sentiments, que les orateurs popu
laires ne manqu~rent pas d'exciter et meme d'exasp6rer en Suisse romande surtout, 
s'ajoutait I'aversion de toute la bourgeoisie suisse contre les auteurs de 18 gr~ve 
g6n6rale II inspiration moscovite et II caract~re nettement r6volutionnaire qui avait 
failli bouleverser Ie pays en novembre 1918. Comme ces 616ments d' extreme-gauche 
6taient tous hostiles II la Soci6t6 des Nations, celle-ci, en vertu de la maxime que 
"Ies ennemis de nos ennemis sont nos amis", gagna en sympathie dans tout Ie pays. 

Nous croyons avoir 6num6r6 ainsi les principaux facteurs d'ordre politique, 6co
nomique, moral et sentimental favorables II I'action des partisans de la Soci6t6 des 
Nations en Suisse. Aux arguments tir6s des consid6rations que que nous venons 
d'6num6rer, les adversaires oppo~rent en premi~re ligne eelui de la neutralit6. 
II est incontestable que c'6tait III 1'6cueil de beaucoup Ie plus dangereux qui barrait 
l'entr6e du port de I'accession. Sauf dans quelques milieux en Suisse romande, 
on s'accordait II penser que la neutralit6 helv6tique devait II tout prix rester Ie prin
cipe fondamental de la politique intemationale du pays. II fallut toute l'ing6niosit6 
dialectique de M. Max Huber, toute la fermet6 in6branlable sur ee point du Conseil 
f6d6ral et toute la bienveillante g6n6rosit6 du Conseil de la Soci6t6 des Nations, 
auteur de la d6claration de Londres, pour triompher des difllcult6s qui en rc!5ultaient 
pour les partisans de I'accession. 

A eet attachement II la neutralit6 constitutionnelle de la Suisse se liait tr~ 6troi
tement l'hostilit6 traditionnelle II toute politique d'alliance et d'intervention con9ue 
comme un danger pour rind6pendance d'un petit ,pays entour6 de grands voisins. 
La manque d'universalit6 de la Soci6t6 des Nations fuf' ainsi 'un second obstacle 
tr~ redoutable III'entr~ de la Suisse. Les sympathies dont l'Allemagne avait tou
jours joui dans un pays Ii deux tiers germanique de langue avait certainement f16chi 
lors du d6but de la guerre. Mais si l'Allemagne de 1914, violatrice des neutralit6s 
et victorieuse II force de pr6paration technique et de f6rocit6 scientiflque, avait in
qui6t6 la Suisse allemande, I' Allemagne de 1920,' ruin6e.' sous-a1iment6e, d6pec6e. 
et accabl6e d'un fardeau de dettes manifestement insupportable, regagna par la piti6 
beaucoup de sympathies qu'elle s'6tait ali6n6es par son' arrogance. 

L'incorporation du Pacte de la Soci6t6 des Nations au Trait6 de Versailles, dont 
beaucoup de dispositions 6taient g6n6ralement condm6es par I'esprit public en 
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Suisse, lui nuit incontestablement. II 6tait facile allli adversaires de I~accession de 
reprendre les arguments des ennemis du Pr6sident Wilson au sujet de I'article 10. 
lIs ne s'en lIrent pas faute et en adjurant leurs concitoyens de ne pas associer Ia 
sulsse l une politique qui pourrait I'obliger l d6fendre des fronti~res iniques et l 
reprimer des revoltes justifl6es, iIs touchaient une corde tr~ sensible de l'Ame 
helv6tique. 

Dans certains milieux de la Suisse primitive, Ie Pacte soulirait Russi de ses ori
gines memes qui Ie recommandaient par aiIleurs l la Suisse romande. La Soci6t6 
de Nations, l Iaquelle Ie Pape demeurait 6tranget, et dont la paternit6 revenait au 
protestantisme angl(HI8Xon et l la France de MM. Clemenceau et 'Klotz, ne pouvait 
qu'inspirer une certaine m6f1ance aux populations tr~ catholiques du centre du 
pays. Celte m66ance 6tait particuliilrement sensible dans les vaIl6es oil elle s'al
Iiait au ressentiment contre Ia France, n6 du souvenir encore vivace des invasions 
de I'6poque napol60nnienne. 

EnfIn, nous nous bornons l rappeler ici I'opposition syst6matique que flrent l la 
Soci6t6 des Nations les chefs du socialisme helv6tique. Dans un pays aussi indus
trialis6 que la Suisse et dans un milieu aussi politiquement disciplin6 que Ie pro-
16tariat ouvrier; cette opposition n'6tait rien moins que n6gligeable. 

L'esprit public pr6sentait donc une apparence extremement bigarr6e, sollicit6 
qu'il 6tait en sens contraires par des consid6rations fort diverses. La complexit6 
de oelte situation se refl6tait dans I'attitude des partis politiques. Un seul d'entre 
euX, I'extreme gauche socialiste, prit une part active l la campagne. Les partis 
bourgeois, offlciellement favorables l I'accession, 6taient paralys6s par les diver
gences de vues de leurs adh6rents. Les chefs les plus notoires s'6taient presque 
sans exception prononc6s pour I'accession, mais beaucoup de meneurs locaux, dans 
les milieux catholiques et agricoles surtout, y 6taient hostiles. C'est ainsi qu'i11ut 
l peine question de la Soci6t6 des Nations au cours de la campagne politique qui 
pr6C6da les 61ections d'octobre 1919, chose tr~ curieuse, j\tant donn6 I'intj\ret 
que I'on portait d6jl l cette question en Suisse 11. ce moment. 

A d6faut de raction g6n6rale et concert6e des partis politiques, la propagande 
pour et contre la Soci6t6 des Nations s'organisa donc par d'aulres moYens. 
D~ I'j\tj\ 1919, des articles commen~rent 11. se multiplier dans les principaux 

journaux, destin6s 11. faire connaltre I'organisme nouveau et 11. y intj\resser I'opinion. 
BientOt quelques _brochures parurent sur Ie meme sujet et cIiverses confj\rences 
publiques, organis6es spontan6ment dans la plupart des villes suisses, y farent 
consacr6es. A mesure que I'on se rendait mieux compte de I'importance du pro
bl~me. on j\prouva tout naturellement Ie besoin de remplacer ou plutOt de compl6ter 
cette action de quelques francs-tireurs par un mouvement g6n6ral de propagande 
organis6e. ' ) 

') Je sui. reelovable l I'eztremo obUgeauee de M. S. Zurlinden, socion S.cn;taire du ComitE 
auisse pour 1. SoclEt6 des NadoDB, d'une documentation voluminouse relative I. 1& campagne 
populaire. C'eat danl lea doaaiera tort bien cluaEa qu'll a bien vowu me communiquer, contt
nant des coupurea de Jouroaux ot dee publication, de loutes sortes, que j'ai puisE la plupart des 
rensoignementa qui Buivent ot que f'ai pu complEter aur certains points par des souvenirs per .. 
sonn.la. Aprta \a eamp.gne Ie Comit6 pour 10 Socl6t6 d .. Nations Rt poraltre uno brochure 
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Les amis de la Soci6t6 des Nations semblent avoir en cela devanc6 leurs adver 
saires. Le ler aoOt 1919 un manifest6 parut intitult! "Expos6 du Comit6 national 
constitu6 II Berne pour 1'6tude de la question de l'entr6e de la Suisse dans la So
ci6t6 des Nations". Cet appel 6tait I'oeuvre d'un groupement constitu6 par Ie pro
fesseur Nippold, auteur d'une des premi~res brochures sur la Soci6t6 des Nations, 
et pr6sid6 par M. Comtesse, ancien Pr6sident de la Conf6d6ration. II portait une 
soixantaine de signatures d'intellectuels ~t d'hommes politiques connus pour l'int6-
ret qu'i1s avaient d'embl6e manifest6 pour I'institution nouvelle. 

Malgr6 Ie talent de beaucoup de ses membres ce Comit6 6tait cependant inapte 
II la besogne de propagande populaire qui s'imposait aux amis de la Soci6t6 des 
Nations. Son londateur, en elfet, et beaucoup des co-signataires de l'expos6 du 1 er 
aoOt avaient, pendant la guerre, manifest6 leur sympathie pour l'Entente avec une 
telle vivacit6 que leurs noms 6taient de nature l inqui6ter plus qu'l gagner I'opinion 
de la majorit6 suisse-allemande du pays. De plus, ce Comit6 ne semblait gu~re dis
pos6 II entreprendre lui-meme Ie grand travail pratique qu'allait exiger la pr6paration 
du pl6biscite. En cons6quence la plupart de ses membres, pleinement d'accord en 
cela avec les milieux politiques et parlementaires, estimaient qu'iI convenait de 
cr6er pour la propagande 1 l'int6rieur une nouvelle association, tout en r6servant II 
I'ancien Comit6 Ie sain de repr6senter la Suisse dans la 16d6ration internationale 
des associations pour 1& Soci6t6 des Nations. 

C'est ainsi qu'apr~ plusieurs pourparlers 1 Berne, lut lond6 l Zurich, Ie 3 no
vembre 1919, Ie Comit6 national pour l'entr6e de 1& Suisse dans la Soci6t6 des 
Nations (Schweizerisches Aktionskomitee filr den Vijlkerbund). Ce Comit6 lut pr6-
sid6 par MI. Paul Usteri, Conseiller aux Etats, un des parlementaires les plus res
pect6s et les plus exp6riment6s de toute 1a Suisse. Membre inftuent du parti ra
dical, qui repr6sentait les voeux de la grande majorit6 des 61ecteurs bourgeois du 
pays tout entier, iI 6tait 6galement appr6ci6 dans toutes les r6gions de la Suisse. 

Le Comit6 se subdivisa en quatre Commissions. La premi~re, dite Commission 
ex6cutive, lut charg6e de la direction g6n6rale. Elle lut pr6sid6e par M. Usteri qui 
eut II ses c6t6s comme Vice-pr6sidents deux hommeS dont chacun 6tait une.grande 
force pour Ie mouvement. C'6taient Ie conseiller national Baumberger, publiciste 
catholique dont Ie journal s'6tait signal6 pendant toute la guerre par une attitude 
nettement germanophile, et Ie professeur Ernest Bove!, directeur de la revue 
bilingue ·Wissen und Leben", Vaudois 6tabli II ZUrich, et orateur d'une g6n6-
reuse 6loquence. s'exprimant avec un 6gal talent dans -1es trois Iangues natio
nales. 

Pour subvenir aux frais consid6rables qu'a1lait exiger Ie travail entrepris, iI fal-

OU 80D origine, SOD organisation et 80D activit6 eont excetlemmeut expoee. par fa plume de M. 
Zurlinden (" Sch'llelzerisches AttioDStomitee fiir den V6lkerbund, Sclll" .. b,ricid des Leiten
den Auaach ........ ZOrich 1920.) 

Quant l l'organisarion de propagllDde contre la Soci~ti dee Nations, cUe 0'. rien publif au 
Bujer de 80D organisation, ainai qu'. bien voulu m'en informer dana one 1ettre du ... avril 192Z 
M. Louia Odermatt, Sec~ire du "Voron des Volkabundea rfir die Unabhlngigteit der Schweiz. fI 
.. Je dena 1 exprimer iei I MM. ZurUDdeD et Oderman me. ua vUe remerciemeDre pout 
l'aimabte empresaemeDt qu'ils ont bien voulu mettre l rfpondre l mea demandell de renaeigne

menta. 



LA SUISSE ET LA S9CI£T£ DES NATIONS 413 

lait des ressources financi~res importantes. On charges du soin de les rtlunir une 
Commission llnanci~re dont M. Ie Conseiller national Syz, de Zlirich, fut I'infati
gable et tr~ habile prtlsident. 

Un appel gtlntlral fut adresstl Ii la population et un effort sptlcial tenttl dans les 
principales villes du pays. II paraissait juste et Itlgitime que Is Suisse romande 
et Gen~ve, notamment, flssent en faveur de la campagne un effort particulier. 
A Gen~ve, comme sans doute dans plusieurs autres villes, on s'adressa' done aux 
diverses cattlgories professionnelles de la population. Malgr6 la situation tIcono
mique gtlntlrale, les efforts de M. Syz et de ses collaborateurs ment couronntls de 
su~ Quoique I'on se soit scrupuJeusement impostl de solJieiter et de n'accepter 
pour les besoins de Ja propagande en faveur de la Socitlttl des Nations que de I'ar
gent de source ineontestablement suisse, les partisans eurent, comme nous Ie ver
rona, au cours de, toute la campagne Ii se dtlfendre contre les soup~ons que leur 
valut I'tltat bien garni de leur caisse, dont les adversaires s'exagtlr~renl d'ailleurs 
besucoup Ies ressources. Le grand dtlploiement de moyens de propagande fut cer
wnement dB bien' plus lil'enthousiasme dtlsinttlresstl des amis de la Socitlttl des Na
tions qu'aux subsides que la Commission IInanci~re, prtlsidtle par M. Syz, put 
meltre lleur disposition. 

La Iroisi~me Commission, prtlsidtle par M. Baumberger, fut ehargtle de nouer et 
d'entretenir des relations avec la presse qui tltait naturellement pour les amis de 
Ja Socitlttl des Nations un instrument d'action indispensable. 

·Enlln, une qualri~me Commission, prtlsidtle d'abord par M. Ie Conseiller natio
nal Meyer et ensuile par M. L. Schneller, fut charg6e de I'organisation de conft!
rences. 

A I'organisme ainsi constitu6, fUI adjoint un Secr61ariat conlltl Ii M.S. Zurlinden, 
publicisle de grand talent el d'une admirable conscience qui 6tait universellement 
estimtl, marne par ses adversaires, Ii cause de la parfaite droiture et de la grande 
abn6gation avec laquelle iI avait servi pendant lOute sa carri~re les causes Ii la 
d61ense desquelles I'appelaient ses convictions. M. Zurlinden qui se charges des 
travaux de rEdaction et de correspondance lut second6 par M. Locher, donI I'inlell
gence, la jeunesse et I'enthousiasme faisaient un admirable animateur des organi
sations locales. 

Les tAches de ce Comittl 61aient multiples. 11 s'agissait en premier lieu de susciler 
la crtlation de Comittls canlonaux el locaux Iii oil elle ne s'6tait pas produile spon
lan6menl. II s'agissait 'de meltre les ressources intellectuelles et mal6rielles des 
parties les plus ardentes sle la population au service de celles qui manilestaient de 
la ti6deur. II s'agissail de ,grouper les boones volonltls, de former des conl6ren
ciers et d'alimenler la presse de nouvelles et d'articles utiles ii la cause. 

Outre ce travail de propagande proprement dile, iI fallait, en second lieu, assu
rer Ii lOuIe I'action l'unilormit6 de direction et de m61hode que commandait 
l'tIconomie' el que permettait 1'0pportunit6. Tr~ sagement, Ie Comil6 reconnut 
d'embltle qu'i! y avail lout • gagner Ii laisser les Comiltls locaux suivre leur 
propre inspiration el Ii n'inlervenir que I. oil Ie besoin ou la n6cessil6 s'en laissit 
sentir. ' 
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Le Comit6 devait enftn se tenir en contact 6troit avec Ie Gouvemement, sans 
ali6ner sa Iibert6 d'action l son 6gard. Comme Ie Conseil f6d6ral 6tait unanime 
l' favoriser l'entr6e de la Suisse dans la Soci6t6 des Nations, mais qu'i1 ne pouvait 
et ne devait oublier qu'i1 repr6sentait un pays prolond6ment divis6, iI accueillit avec 
une vive reconnaissance la collaboration d'un grand organisme qui pla9ait au service 
de sa politique des moyens d'action qu'i1 devait s'interdire • lui-m~me. 

C'est l dessein que Ie Comit6 fut fonM l Zll'rich et que ses organes d'action 
lurent compos6s exclusivement de citoyens habitant cette ville. II 6tait important, 
en elfet, que Ie si~ge du mouvement lut situ6 dans Ie plus grand centre intellectuel 
et 6conomique de la Suisse allemande. Et iI 6tait important, aussi, pour permettre 
une action rapide et 16conde, que ses membres pussent se r6unir joumellement. 
Pour assurer Ie caract~re national du Comit6, des demandes d'adh6sion Iurent 
adress6es l un tr~ grand nombre de citoyens de toutes les parties du pays, de toutes 
les couches de la population et de toutes les opinions politiques et religieuses dont 
on connaissait les sentiments lavorables l la Soci6t6 des Nations. Vers la fin d'avril, 
ce comit6 se composa ainsi de plus de 500 citoyens. Des groupes 6taient n6s ou 
avaient 6t6 cr66s dans presque tous les cantons, dans beaucoup de districts des 
grands cantons et mllme dans un grand nombre de communes. 

Avant d'examiner l'action exerciSe par tous les Comit6s, iI convient de dire quel
ques mots de I'organisation de la propagande contraire. 

Elle se distingua de celie des amis de la Soci6t6 des Nations par plusieurs traits 
essentiels. En premier lieu, alors que Ie Comit6 national pour la Soci6t6 des Nations 
6tait un groupement synth6tique, sinon unitaire, I'organisation des ennemis de la' 
Soci6t6 des Nations 6tait caract6ris6e par un dualisme tr~ net. Le Comit6 national 
pour la Soci6t6 des Nations ne songea jamais l se substituer l tous les groupements 
politiques ou prolessionnels qui travaillaient au mllme but que lui. C'est IU con
traire dans un esprit de conftante et amicale collaboration qu'i1 s'emploYI l soutenir 
toutes les initiatives parall~les. Pr6cis6ment • cause de celie unit6 de vues des 
amis de la Soci6t6 des Nations, Ie Comit6 charg6 de diriger sa propagande Iut g6-
n6ralement reconnu et accept6 comme guide b6n6vole, comme inspirateur et I!Dmme 
collaborateur mat6rie,1. Les ennemis de la Soci6t6 des Nations, IU contraire, 6taient 
divis6s en deux camps parlaitement distincts qui, pour des raisons tant th60riques' 
que pratiques, 6vitaient jusqu'aux apparences de collaboration. 

Le parti socialiste qui mit tous ses orateurs et toute sa presse au service de I. 
politique d'abstention 6vita jalousement toute compromission avec ses .1Ii6s bour
geois. Ces demiers mirent non moins d'ardeur l se d6s0lidariser tr~ nettement 
de I'extrllme-gauche. N'6taient admis, dans Ie Comit6 expi'ess6ment constitu6 pour 
combattre la Soci6t6 des Nations que des 616ments hostiles l I'intemationalisme 
r6volutionnaire, ce qui n'excluait pas les socialistes mod6r6s et 16ga\itaires. Si les 
adversaires de la Soci6t6 des Nations d6cid~rent de marcher l l'asslUt de leur 
ennemi commun sous des banni~res distinctes, c'est qu'i1s se recrutaient ll'extreme-" 
droite et l I'extrllme-gauche de la population. 

En second lieu, I'organisation des ennemis de la Soci6t6 deS Nations se distin
guait de celie de ses amis par une moins grande publicit6. Alors que ceux qui se 
proposaient de voter" oui" Ie 16 mai 6taient les alli6s du Gouvemement et avaient 
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tout A gagner A faire connaitre la constitution et'I'action de leur Comit6, les ad
versaires po~rent la discretion jusqu'A se donner parfois des allures de cons
pirateurs. 

Au d6but, les ennemis de droite constitu~rent sous Ie nom sybillin de .. Comit6 
ind6pendant pour l'6tude de la Soci6t6 des Nations" un groupement dont Ie si~ge 
meme 6tsit inconnu. Ce ne lut qu'en date du 23 f6mer 1920 qu'i1s rev~l~rent 

publiquement leur identit6 en s'adressant aux Chambres f6d6rales, alors r6unies 
pour discuter de la suppression de la clause am6ricaine, en un appel en deux lan
gues: "au nom des Comit6s cantonaux contre l'entr6e de la Suisse dans la So
ci6t6 des Nations de Versailles". A ce moment, ces Comit6s cantonaux 6taieilt 
au nombre de.cinq, recrut6s dans les cantons d'Argovie, de Bile-Ville; de Berne, 
de Glaris et de Zurich. Aux signatures des repr6sentsnts de ceS cinq Comit6s se 
joignaient celles d'un grand nombre de citoyens du reste de la Suisse allemande. 
Von n'y trouve a.icun nom socialiste ni aucun nom de la Suisse romande ou ita
Iienne. 

A 1a fin de marS, Zurich semble avoir 1116 reconnue comme chef-lieu du mouve
ment sans que Ie fait ait jamais IItll express6ment annonc6, pour autant que nos 
informations nous permettent de l'afllrmer. Le 3 avril 1920, une r6union eut lieu 
1 Olten oil I'on put annoncer la constitution de nouveaux .. comit6s contre l'entr6e 
de la Suisse dans la Soci6tll des Nations de 'Versailles" dans les cantons de BAle-. 
Cam'pagne, Saint-Gall, Schwyz, Soleure, Uri, Appenzell (Rhodes-Extllrieures), Lu. 
ceme, Fribourg et Schalfhouse. 

EnIIn il y eut une certaine dilf6rence dans Ie recrutement social des organismes 
favorables et hostiles 1 la Soci6t6 des Nations. Dans Ie premier, on avait cherch6 
et rllussi 1 atteindre des repr6sentants de toutes les professions et de tous les parlis 
politiques, sauf I'extreme-gauche r6volutionnaire. Dans Ie second, les repr6sentants 
des professions Iib6rales semblaient particulillrement nombreux. Ce furent pour 
1a plupart des eccl6siastiques, des avocats, des publicistes, des m6decins, des ar
chitectes et des milit~ires. Le monde de la grande industrie, du grand commerce et 
de la banque en paraissait exclu. 

Cotte circonstance s'explique ais6ment par Ie fait que les grandes entreprises, 
ayant de nombreuses relations avec I'lltranger et notamment avec l'Entente, tenaien! 
1 ne pas passer pour hOlitiles 1 un mouvement de solidaritll intemationale. Elle 
semble avoir eu pour elfet • la fois de priver les ennemis de I. Soci6t6 des Nations 
de ressources IInanci~res aussi abondantes que celles dont disposaien! ses amis 
et de porter les 616ments ~ourgeois parmi eux • s'attribuer un caractllre plus stric
tement national qu'. leurs adversaires. 

Enlln il faut noter qu'on ne saurait parcourir la Iiste des chefs de II fraction 
bourgeoise hostile 1 la Soci6t6 des Nations, sans etre frappll par I'importance des 
616ments notoirement germanophiles parmi eux. 11 serait sans doute aussi in/uste 
de dire que tous les amis du Deutschtum IItaient hostiles It la Soci6t6 des Nations 
que de prlltendre que tous les ennemis de cette demi~re 6taient germanophiles. 
I.e chroniqueur impartial doit 1 1a v6rit6 cependant de relever les relations incon
testables qui existaient en Suisse entre les mouvements favorables • I' Allemagne et 
hostiles au Covenant au cours de la campagne populaire. 
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Les deux arm6es qui allaient s'affronler Ie 16 mai diff6raient donc par leur 
organisation int6rieure, par leur recrutement et par I'espril qui les animail. Les 
m61hodes, cependant, qu'elles employ~rent l'une et I'aulre pour agir sur I'esprit 
public 61aient sensiblement les memes. La propagande pour et contre la Soci616 
des Nations se lit par trois moyens: la parole, la plume et I'image. 

Dans Ie plan de campagne que la Commission ex6cutive du Comil6 pour la 
Soci6t6 des Nations arrela Ie 6 mars 1920, iI 61ait fait une tr~ grande place l 
la propagande parl6e. Le Comit6 soumettait l tous les groupements locaux une 
liSle de ~onf6renciers, tout en engageant ses adh6rents 1 recourir de pr6f6rence 
1 des orateurs recrul6s dans la r6gion meme de leur audiloire. La Commission 
ex6cutive pr6voyait aussi des cours destin6s l former et • documenler des conf6-
renciers • I'usage desquels plusieurs brochures avaient 616 sp6cialement r6dig6es. 
11 convient de signaler en parliculier celIe que Ie professeur Paul Moriaud avail 
r6dig6e • cette lin et fait paraltre d6jl en octobre 1919 sous les auspices de la 
Soci616 suisse de la Paix. Dans ses recommandations du 6 mars, Ie commission 
estimait que ces cours pr6paraloires devaient se terminer Ie 10 avril. Apr~ cette 
dale jusqu'au 15 mai des conf6rences et des s6ances de discussion publiques 
devaient eIre organis6es dans toutes les communes du pays. Ces recommandallons 
furent suivies "'avec d'aulant plus d'entrain et de conviction qu'elles r6pondaient • 
un besoin uni~~rsellement ressentl. Des assembl6es furent organis6es dans les 
6glises, les th6Alres, les salles de gymnastique, les man~ges, les auberges, les cln6-
mas ainsi qU'en plein air. Dans la premi~re partie de la campagne, ces assembl6es 
6taient en g6n6ral contradicloires alors que dans les derniers joursJ chaque parti 
pr6f6ra s'adresser seul 1 ses propres audiloires. 

Tous les membres du Gouvernement et notamment M. Ie Conseiller f6d6ral Motta 
donn~rent I'exemple du d6vouement civique en participant d'une la~n extreme
ment active 1 ces manifestations oratoires. Leur exemple fut suivi par une foule de 
parlementaires, de publicistes et d'intellectuels qu'i1 serait trop long d'6num6rer ici. 
11 convient, cependant, de mentionner express6ment les services rendus par Ie; 
professeur Ernest Laur, chef incontest6 des paysans suisses qui, pendant \oute I. 
campagne, ne marchanda pas ses efforts au service de Ia cause de I'accession de 
la Suisse. 11 y eut d'autant plus de m6rite que I. population agricole de Ia Suisse 
allemande 6tait naturellement hostile 1 la Soci6t6 des Nations et qu'. contrecarrer 
ainsi les voeux de la majorit6 de ses IId~les, M. Laor risquait inconlestablement 
sa situation personnelle. Sans son intervention 6nergiqile et pers6v6rante, iI est tr~ 
douteux qu'i1 se fQt trouv6 Ie 16 mai une majorit6 aux urnes pour sanctionner 
l'accession. Parmi les autres orateurs dont Ie d6vouement fut particuli~rement inlas
sable et I'action particuli~rement heureuse, iI convient de citer les prolesseurs Max 
Huber, Ernest Bovet et Egger. 

Da cat6 des adversaires, ce furent surtout les chefs de I'opposition parlernentsire 
1 I'accession de I. Suisse qui men~rent Ie combat dans les assembl6es populsires. 
lis furent second6s par plusieurs olliciers sup6riears et par quelques intellectuels, 
dont Ie prolesseur Beck parslt avoir 6t6 an des plus actifs. 

Outte ces manifestalions COllectives, iI s'organisa dans beaacoup de communes 
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r6publicairi du peuple suisse contre Ie .. Preussentum" des militaristes et en' parti. 
culier du G6n6ral Ulrich Wille-von Bismarck, qui avait prit une part active 1 I. 
campagne contre I'accession de la Suisse. 

Une autre feuille porte Ie texte suivant: 

.. Qu'est-ce que pensent quelques chefs militaires et leurs suivants? 

lis pensent ceci: 
La Suisse doit tout de meme, tat ou tard, entrer dans la Soci6t6 des 

Nations, 
Plus tard, elle devra solliciter son accession. 
Bt a1ors, iI ne sera plus question de cette neutralit6 militaire et territoriale 

qui est aujourd'hui reconnue 1 la Suisse dans la Soci6t6 des Nations. 
Alors, nous serons les hommes du jour 1 

Suisses Conf6d6r6s, 
Nous ne sommes pas de eel. avis. Bntrons aujourd'hui, et gardons notre 

neutralit6, done 
la, dem VlilkerbutuUf' 

Je cite ce texte car iI montre clairement I'attachement du peuple suisse 1 sa 
neutralit6 traditionnelle. Cet attachement est en effe! si fervent que les partisans de 
I'accession durent pr6senter la Soci6t6 des Nations comme destin6e moins 1 rem
placer la neutralit6 par des garanties nouvelles qu'. lui servlr de gardienne. 

Un autre appel, sign6 "Les repr6sentants du monde ouvrier au sein du Comit6 
suisse pour la Soci6t6 des Nations", 6tait intitul6 "La Soci6t6 des Nations et les 
ouvriers. Une parole grave en un moment grave". On cherchait 1 y d6montrer que 
l'int6ret des ouvriers industriels 6tait de voter "oui" Ie 16 mai en insistant parti
culi~rement sur les avantages qu'ils pourraient retirer de la r6g\ementation inter
nationale du travail. Une autre brochure sign6e des membres catholiques du Comit6 
suisse pour la Soci6t6 des Nations protestait contre I'insinuation que I'institution 
nouvelle 6tait d'inspiration franc-ma~nne. On y opposait I'opinion de M. Motta et 
d'autres catholiques notoires aux vues des socialistes r6volutionnaires pr6conisant 
"une Soci6t6 des Nations bolch6viste, 1 la cocarde Unine-Trotzki". 

Lea adversaires r6pliqu~~ent par des armes de meme calibre. C' est sins!, par 
exemple, qu'ils publi~rent d~ Ie mois de f6vrier 1920 un pamphlet iIIustr6 intitul6 
"Der VHlkerhund". La premi~re page montrait ilite"Helv6tie d6fendue par de bra
ves Conf6d6r6s, arm6s de piques et de hallebardes, contre 108 attaques d'ul) f6roce 
bouledogue, image du VCllkerhund en question.' Un autre pamphlet 6tait intitul6 
.. Suisse ou Soci6t6 des Nations". Un autre encore, qui lut distribu6 1 la sortie des 
6g\ises catholiques Ie jour de Pentec6te, Ie 13 mal 1920, repr6sente Ie v6n6rable 
Nicolas de Fine portant un crucifix et adressant 1 ses Conf6d6r6s, en dialecte suisse 
allemand, son conseil: .. Ne vous melez pas de disputes 6trang~res ," 

Un autre factum ridiculisait une des affiches des partisans, ob I'on voyait un 
pitre suisse tenant Ie drapeau nation~ dans son bras gauche et offrant la main 
droite aux autres membres de la Soci6t6 des Nations. Le geste vigoureux et con-
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Dant du bras droit du pitre, qui faisait la force de l'afDche des parlisans, 6tait 
transform6 en un mouvement de sollicilalion et Ie "Ja, dem Vllikerbund" qui 
I'omait 6tait remplac6 dans la caricature par Ie texle suivant: "Nous sommes 
prlltsl emballer notre drapeau en 6change d'un bon pourboire". 

Citons en6n un tract intitul6 "Nos 14 points" dans lequel Ie parti· socialiste 
opposait les pOSllllats de sa docbine r6volutionnaire au Pacle wilsonien. 

Les publications de tout carac~re et de toute inspiration furent extrllmement 
nombreuses, car il s'agissait de convaincre l'esprit du pitre dans sa chaumiflre 
comme celui de l'ouvrier dans son usine, celui du boutiquier villageois comme 
celui du commis voyageur. 

Les afllches, par contre, destin6es l frapper I'imagination du. peuple tout entier 
lurent beaucoup moins diverses. Les partisans de I'accession concentrflrent 
leurs efforts sur l'afDchage de deux tableaux. Dans I'un et l'autre, l'artiste avait 
cherch6 l faire appel l I'honneur et aux sentiments de conDante g6n6rosit6 du 
peuple suisse qui lui interdiraient de repousser l'id6al de paciDcation par Ie droit 
repr6sent6 par la Soci6t6 des Nations. Les adversaires, au contraire, en jlr6sen
tant sur leurs afDches une Helv6tie enchain6e et un Guillaume Tell Iib6rateur, en 
appelaient au liens de l'ind6pendance et l la tradition des anelltres au col roide, 
refusant de s'incliner devant 1es puissants du monde. 

Pendant plusieurs jours, la Suisse entiflre rut ainsi orn6e de milliers' de grandes 
affiches multicolores adressant leurs appels du haut des portes de granges dans 
les moindres hameaux, comme des murs des gares dans les grandes villes. Malgr6 
que la passion populaire se fllt vivement 6chauff6e au cours de la lulte, ces afDches 
furent en g6n6ral respecl6es par Ie public. On signalait seulement que dans quel
ques villages suisses allemands, les afDches des partisans avaient 616 lac6r6es et 
que dans quelques autres leur texte: "Ja, dem VOlkerbund I" (Oui, pour la Soci616 
de Nations) avait 616 mutil6 pour devenir: "Ja, kein VOlkerbund I" (Surtout pas 
de Soci616 des Nations I). S'il ne paralt pas s'etre produit d'incident semblable 
en Suisse romande, c'est que les adversaires, sachant leur cause perdue d'avance 
dans cette partie du pays, ne s' 6taient pas mis en frais pour la recommander 
aux populations de langue fran~ise par voie d'afDches. 

La propagande par l'image se poursuivit encore au moyen de carles poslales illus
tr6es doni plusieurs centaines c!e milliers lurent pubJi6es par les deux partis. Ces 
cartes 6taient, soit la reproduction en format r6duit des afDches principales, soit 
des caricatures ridiculisant l'adversaire. 

Avant de terminer cet expos6 de la Cftlllpagne populaire, il convient de signaler 
quelques Uns des innombrables incidents qui en marquflrent Ie cours. 

I.e mouvement des partisans de la Soci6t6 des Nations venait d'lItre lanc6, en 
novembre 1919, lorsque "Ia note du Conseil Suprllme, du 2 janvier 1920, reme!
tant en question l la fois la neutralil6 helv6tique et la consultation populaire, vint 
jeler Ie d6sarroi parmi eux. La propagande rut brusquement interrompue pendant 
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et confondre les adversaires de la politique d'accession. Oepuis lors jusqu'li la date 
du scrutin, la propagande gagna en intensite de semaine en semaine. Pendant les 
derniers jours de la campagne, elle devint si intense et si generale qu'iI est permis 
d'afflrmer que la Soci6te des Nations formait ('objet principal des preoccupations 
et des conversations dans tous les foyers suisses d'un bout Ii ('autre du pays. 

Au debut d'avril, Ie Comite contre I'accession fit paraitre un communique si
gnalant que I'activite deployee par leurs adversaires "depassait la mesure de la 
propagande habituelle et faisait penser Ii un vaste effort organise de ('etranger pour 
influencer I'opinion suisse". L'insinuation contenue dans ce communique provoqua 
des protestations energiques de la part des partisans et flnalement une rectification 
de M. Curti-Forrer, president du "Comite cantonal zurichois contre I'accession de la 
Suisse 1I la Societe des Nations de Versailles". 

L'opulence relative du Comite pour la Societe des Nations fournit Ii ses adver
saires un motif d'attaque que les socialistes parmi eux exploit~rent avec une vehe
mence particuli~re. C'est ainsi que la Berner Tagwacht, organe des revolution
naires de la capitale, annon~a Ie 12 mai sous Ie titre" O'oi! vient ('argent?" qu'une 
societ6 industrielle fra~aise venait d'envoyer au Comit6 pour la Societe des Na
tions un ch~que de 10.000 francs, payable dans une banque de Berne. Celie nou
velle fut afflchee partout avec un avis annon~ant la publication imminente d'un fac
simile du document en question. Le Comite pour la Societ6 des Nations eut beau 
opposer 11 celie information Ie dementi Ie plus indigne, iI est certain que la calom
nie porta quelque fruit. Jeter la suspicion sur Ie desinteressement des amis de la 
Societe des Nations et insinuer surtout qu'ils etaient 1I la solde de l'Entente, c'etait 
naturellement exciter contre eux d'une fa~n particuli~rement efflcace la masse du 
peuple et notamment ses elements germanophiles. 

Une autre arme dont la propagande hostile se servit pour detourner de la So
ci6te des Nations les populations catholiques fut la diffusion du bruit que Ie Va
tican exclu de la Soci6te des Nations serait heureux d'une issue negative du ple
biscite. A ce bruit, M. Motta, au congr~ du parti conservateur catholique reuni Ii 
Lucerne Ie 15 avril 1920, opposa une vive protestation et un dementi catelJOrique. 
II s'eleva centre toutes les immixtions ecclesiastiques dans la campagne en cours 
et se declara autoris6 Ii afftrmer que Ie Saint-Si~ge tenait express6ment Ii laisser 
aux citoyens suisses une Iibert6 absolue en ce qui concernait leur attitude Ii ('egard 
de la Soci6te des Nations. II ajouta que Ie d616gue du Vatican en Suisse avait en son 
nom personnel declare publiquement qu'iI estimaih'que I'accession de la Suisse 
constituerait un bienfait pour la Societe des Nations et pour la pacification generale 
des esprits. Ces affirmations tr~ nettes du representant dtl parti catholique au sein 
du Gouvernement fed6ral produisirent sans doute une grande impression. Elle 
ne suffirent pas cependant Ii empecher que jusqu'l Ia 6n de la campagne Is Societe 
des Nations fut attaqu6e du haut de certaines chaires catholiques comme une oeuvre 
de francs-ma~ns et de libres penseurs. 

En6n, iI n'est pas inutile de rappeler qu'au ,:ours de toute I. campagne on chercha 
l ameuter centre la Societ6 des Nations les sympathies qu'eprouvait pour I' Aile-
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magne vaincue une trb grande partie du peuple suisse. Chaque acte de s6v6rit6 
des vainqueurs et notanunent l'oceupation momentan6e de la rive droite du Rhin 
par les troupes fran~aises fut Ie signal du renouvellement des attaques contre la 
sOci6t6 des Nations, oeuvre et instrument de I'Entente. Pendant les derniers jours 
de la campagne des bruits particuli~rement r6voltants sur I'attitude des autorit6s 
militaires fran~ses et sur la moralit6 des troupes de couleur en territoires oceup6s 
furent colport6s par des adversaires de la Soci6t6 des Nations. Malgr6 un d6menti 
imm6diat du D6partement politique f6d6ral et malgr6 un communiqu6 offlciel de 
I'ambassade de France, ces bruits ti-ouv~rent dans des milieux 6tendus de la popu
lation unecreance dont la Soci6t6 des Nations dut faire les frais. 

La veille du pl6biscite, Ie verdict demeurait encore incertain. On savait que la 
Suisse romande et italienne se prononcerait en faveur de l'acceSsion,mais on igno
rait si la partipication au scrutin et si la majorit6 dans cescantons seraient assez 
fortes pour contrebalancer la majorit6 n6gative pr6vue dans plusieurs r6gions de la 
Suisse allemande, et notanunent de la Suisse primitive catholique. 

8. La pl6bleclte et sea resaltate'). 

Le dimanche 16 mai 1920 fut marqu6 par une agitation passionn6e dans tout 
Ie pays. D~ Ie matin les cloches des 6glises annonc~rent l tous I'ouverture du 
scrutin. Des motocylettes et des automobiles portaient partout les derniers appels 
des comit6s de propagande et seule une interdiction f6d6rale empecha la distribu
tion de feuilles volaotes par avions qui avait 6t6 pr6vue. Des automobiles dans les 
villes et des chars • banes 1 la campagne r6quisitionn6s par amis et adversaires 
'de la Soci6t6 des Nations amenaient aux lieux de vote les 61ecteurs h6sitants ou 
retardataires. Des vieillards et des malades s'y flrent transporter en grand nombre 
malgre leurs iollrmit6s. Tout Ie peuple sentit qu'il s'agissait d'une d6cision grave 
pour les destin6es du pays. 

Lorsque les premiers r6sultats furent publi6s l'agitation grandit encore. La d~ci
sion de BAle-Ville, qui repoussa l'accession 1 une tr~ faible majorit6 fut aceueillie 
avec soulagement par les partisans qui avaient escompttj une grosse majorit6 
n6gative dans ce canton. Les r6sultats fortement n6gatifs de Zurich et notamment 
de Saint-Gall furent au cootraire acelam6s par les adversaires qui ne s'attendaient 
pas 1 un refus aussi net. Les heures de l'apres..midi se passaient ainsi sans apporter 
de renseignement sllr quant 1 I'issue du pl6biscite. Ce ne fut qu'au cours de la 
soir6e que Ie verdict afflmtatil des Grisons vint combler de joie les partisans en 
les assurant de la victoire. . 

1) A propoa dee chiflree que contient ce chapitre, je tiens I remercier iei tria vivement 
M: Marcel Ney, Directeur clu Bureau f'diral de lratiatique, de la grande obligeance qu'il a 
mle l repondre l lOute mea clemandea de renseignemcota. 
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Les r6sultats du scrutin sont indiqu6s par cantons dans Ie tableau suivant: 

VOtatiOD populalre du 16 mal 1920 sur l'Accession de II Suisse 
l II Soci~t~ des Nations. 

Re'etaDt. 
Bulletin. enolo_ 

Cotons BlechlUI'I valablel Accepraatll Re'e ..... 
aalfrapa 
vallblu 

Ziirich ................... 137,307 113,285 46,387 66,898 59,1 
Berne .................... 112,023 122.176 65,655 56,521 46,3 
Lucerne •..••.•••.•••••••. 43,489 29,926 15,550 14,376 48,0 
Uri .••.••••••••••••.•••••• 5,827 4,425 1,008 3,417 77~ 
Schwyz ••.••.••• ,. , •..•.•• 14,789 11,042 2,546 8.496 76,9 

Unterwlld (Obw.) .•.•••.••• 4,475 3,069 1,802 1,267 41,3 
Unterwald (Nid.) .•...••••.• 3,437 2,407 1.389 1,018 42,3 
Glaris .•.•••.•••.•..•.•.•• 8,590 6,813 2,289 4,524 66,4 
Zoug ••••••.•.••••••••.••• 8,085 5,966 2,842 3,124 52,4 
Fribourg •••••••••.•••••••• 35,167 26~3 20,125 6,118 23,3 

Soleure ••••••••••••••••••• 33,135 24,904 9,895 15,009 60,3 
Bile-Ville •••••••••••••.••• 31,848 22,747 10,693 12,154 53,0 
Bile-Campagne •••••••••••• 19,296 14,704 5,548 11,156 62,3 
Schllfhouse •••••••••••.••• 12,689 10,921 4,362 6,559 60,1 
Appenzoll (Rh. Bxt.) •••••••• 13,783 10,955 5,573 5,382 49,1 

Appenzell (Rho Int.) •••••••• 3,128 2,538 1,285 1~3 5O~ 
Saint-Gall •••••••••••••••.• 67,809 56,820 26,474 30,346 53,4 
Grisons .................. 28,983 23,140 12,343 10,797 46,7 
Argoyie ••••••••••••••••••• 57,865 50,955 17,846 33,109 65,0 
ThurgoYie ••.•••••••••••... 32,904 Z7,689 18~ 11,484 41,4 

Tessln •••••••.•.•••••••••• 42,192 18,531 15,709 2,822 15~ 
Vaud ....••.•...•••.•••••• 83,472 68,587 63,1124 4,663 6,8 
Valals .••...••.••••••••••. 33,296 25~ 111,172 6,054 24,0 
Neuchitel ••.•••.•••.••••.• 34,798 Z7,I56 23,034 4,124 15~ 
GeneYe •••••••••••.•••••• , 39.943 30,362 25,214 5,148 17,0 

Partlel-
pltlon au 

YOIe eD 0/0 

dueIocteura 
IDIICf'I18 

82,5 
71,0 
66,8 
75,9 
74,7 

68,6 
70,0 
79,3 
73,8 
74,6 

75~ 
71,4 
76~ 
66,1 
79,S 

81,1 
83,8 
79,8 
88,1 
84.2 

43,9 

,.82~ 
75,8 
78,0 
76,0 

La Suisse •.• I 968,3Z7 I 740,589 I 416,670 I 323,7111 I 43,7 76,5 

La premi~re observation que sugg~re l' 6tude de 1:e tableau est relative l la 
participation au vote. Plus des 'I. des 61ecteurs inscrits eKerrerent leur droit de 
citoyen Ie 16 mai 1920. 

C'est II! une proportion trb forte et qui n'avait jamais 6t6 atteinte dans les 
pl6biscites ant6rieurs au cours du XX~me si~c1e.') Depuis que les statistiques per
mettent de 1'6tablir, elle n'avait 6t6 16g~rement d6pass6e que deu fois, en 1882 et 
en 1898. Dans la premi~re de ces occasions le' peuple '''suisse avait repouss6 I'in-

1) Tout recemment, Ie 3 dfcembre 1922, lors 'd'UD referendum sur un proler aoc:ialiate 
de pril~vement aur 1& lomne, repouas6 par 736.952 .. non" coutte 109.702 ·oui", la parrici ... 
patioD ilectorale fut encore aeoaiblement plus forte. EUe dipassa l eerre occuion Je 86 -, •. 
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. tenvention du pouvoir f&l6ral en mati~re scolaire et dans Ia seconde il avait d6cid6 
la nationalisation de ses principaux r6seaux de chemins de fer. 11 n'est pas 6ton
nant que ces deux votations pr6c6dentes, sur des questions de politique int6rieure 
et 'qui touchaient de tr~ pr~ la vie quotidienne de tous, aient suscit6, en leur 
temps, un tr~ vif int6r4!t populaire. Lors d'6lections contest6es la participation au 
scrutin est toujours en Suisse, plus forte qu'll I'occasion de referenda. Elle avait 
d6pass6 80% a I'occasion du renouvellement du Conseil national au mois d'oe
tobre 1919. 

On esdmait cependant en Suisso qu'en atteignant 76'{.% Ie 16 mai 1920, II 
propos d'une question do politique 6trang~ro, la participation constituait do la part 
ducorps 61ectoral une preuve d'int6r4!t exceptionnel. 

Elle lut d'ailleurs tr~ in6gale. Des sept cantons oil elle d6passait 80%, cinq 
6taient hostiles, II la Soci6t6 des Nations. On ne saurait donc trouvor dans ces 
chilfres la confirmation de l'opinion g6n6ralement r6pandue dans Ie pays selon 
laquelle I'ardeur des partisans de la Soci6t6 d6passait celie de leurs onnemis. 11 
faut noter toutefois quo les cantons oil la proportion do votants lut Ia plus forto Ie 
.16 mai 1920 furent en g6n6ral ceux dans lesquels l'int6r6t pour la chose publique 
1Ie Manifeste toujours Ie plus vivement aux urnes. De plus, il 6tait naturellement 
plus facile d'assurer une tr~ forte participation au vote' dans des cantons oil la 
d6cision, tr~ contest6e, 6tait douteuse que dans ceux oil Ie r6sultat 6tait pr6vu 
d'.vance. 
. Dans un seul canton, Ie Tessin, plus d'un tiers des 61ecteurs s'abstinrent, de 
voter. Cette participation extraordinairement faiblo de la Suisse italienne paralt 
s'expliquer par deux raisons principales, En premier lieu, Ie Tessin comme I'ltalie 
voiSine, est un pays II tr~ forte migration temporairo. Or, graco to une disposition 
sp6ciale de la constitution tessinoise, les citoyens absents du pays restent inscrits 
sur les rOles 6lectoraux. Par cons6quent, la proportion entro les, votants effectiis 
et les 61ecteurs inscrits y est toujours plus faible que dans les autres cantons.' En 
second lieu, on peut estimer qu 'une moiti6 environ des 61ecteurs socialistes, h6si-

- tant entre leur sympathie instinctive pour la Soci6t6 des Nations et leur fid6lit6 
au mot d'ordre de leur parti avaient marqu6 leur embarras en refusant de parti
ciper au vote. 

Toute la Suisse lut frapp6e par les chiffres du canton do Vaud oil avec une 
participation de plus de 82% des 61ecteurs inscrits, les "oui" d6passaient les 
"non" dans les urnes dans une proportion de plus de dix II un. 

Une seconde observetion g6n6rale qu'il convient de faire to propos des r6sul
tats g6n6raux du pl6biscite touche II I'importance du facteur do raco ou de langue. 
Si I'on divise, en effet, les cantons suisses en trois cat6gories, ceux de langue 
latine, ceux de langue allemande et les cantoris mixtes on obtient les r6sultats 
suivants: Les 4 cantons de ,langue franQaise et italienn~ vot~rent tous en faveur 
de la Soci6t6 des Nations et afRrm~rent leur volont6 d'accession par une majorit6 
de 111.000 voix. Les 4 cantons mixtes lurent 6galement tous au nombre des accep
tants et augmentflrent la majorit6 afllrmative des cantons latins d'un contingent 
de 37.000 voix. Des 14 cantons germaniques, d'autre part,' 10'{. so prononc~rent 
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contre la Soci6t6 des Nations et cela • une majorit6 de 63.000 voix sur 323.000 
votants environ. 

II r6sulte de ces calculs approximatifs que la Suisse allemande, dont la popu
lation d6passe les deux tiers de la population totale se montra nettemeni hostile 
1 la Soci6t6 des Nations. 

Ce vote est d'autant plus significatif qu'en agissant ainsi la majorit6 des 61ec
teurs d6savouaient, non seulement leurs repr6sentants unanimes au sein du Con
seil f6d6ral, mais aussi la majorit6 de leurs repr6sentants au Parlement. 

Cette constatation est conlirm6e par I'analyse d6tailllle du r6sultat du scrutin dans 
les cantons mixtes. C'est ainsi que Ie canton de Berne ne dl1t sa majorit6 affir
mative de 9.000 voix environ qu'. la majorit6 llerasante qui se pronon~ en faveur 
de I'accession dans sa partie fra~ais'e. La ville f6d6rale elle-mMte repoussa 
la Soci6t6 des Nations par 12.666 "non" contre 7.777 "oui". Dans Ie Valais, 
I'opposition ne Iut pas moins nette. Alors que Ie Bas-Valais, de langue fran~aise, 
accepta la Soci6t6 des Nation par 17.192 voix contre 631, la majorit6 n6gative 
dans Ie Haut-Valais, de langue allemande, fut de pr~ des trois quarts. Dans Ie 
canton de Fribourg, Ie seul district de langue allemande, celui de la Singine, pro
testa contre la d6cision affirmative du canton dans son ensemble en votant "non" 
1 une majorit6 de 2.749 voix contre 668. 

Un seul canton fit exception 1 celie r~gle • cet 6gard. Aux Grisons, ce fut la 
majorit6 langue allemande qui se pronon~ en faveur de la Soci6t6 des Nations, 
alors que la minorit6 romanche manifesu. la pr6f6rence contraire. Celie anomalie 
apparente s'explique par des raisons confessionnelles et politiques. La plupart des 
radicaux: protestants, fid~les 1 la voix de leur chef, I'ancien Conseiller f6d6ral 
Calonder vot~rent "oui", alors que les conservateurs catholiques, en majorit6 dans 
la partie romanche du pays, suivirent dans I'opposition leur repr6sentant au Con
seil des Etats, Ie Colonel Brilgger. 

Une troisi~me conclusion g6n6rale qui se d6gage du tableau cit6 ci-dessus est 
la faiblesse relative de !'action de la politique de parti. Dans une partie notable 
de la Suisse allemande la majorit6 rsdicale et conservatrice refusa de smYre Ie mot 
d'ordre affirmatif de ses chefs, a10rs qu'en Suisse romande, I'indiscipline 61ec
torale des socialistes Iut 6galement remarquable. Aussi est-il 6vident que Ie "Volk", 
journal socialiste de Soleure,. affirmait une absurdit6 en imprimant, au lendemain 
du scrutin: "La d6mocratie suisse se dissout. Les messieurs .. ont • Paris, les 
ouvriers 1 Moscou." 

Si I'on avait voulu 1 tout prix r6sumer en une formule lapidaire les r6sultata 
du scrutin au point de vue social, il elit 6t6 moins faux de dire: "Les paysans VCAlt 
1 Paris, les ouvriers 1 Moscou." En eifel, des 14'/. cantons otJ 1& population agricole 
de nationalit6 suisse d6passe Ie 27 ./., chilfre moyen pour tout Ie pays, 9 se mOIl
traient favorables • !'accession et 5'/. hostiles. D'aulre part, des 7'/. cantons les 
moins agricoles de Ia Suisse, 2'/. seulement accept~rent l'adh6sion. 

Le fait est encore plus frappant si I'on 61imine de ces calculs les cantons latins. 
Des 10'/. cantons agricoles germaniques, 5 a:ccept~rent et 5'/. re~rent 1'-
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sion. Des 5' /. cantons non agricoles gennaniques, 5 'reje~rent la Soci6t6 des Nations 
et '/. seulement se prononGa en sa laveur. 

Cependant la principale I~n sociologique qui se d6gage de cette votation lut la 
pT6pond6rance des sympathies de race sur la solidarit6 de classe ... La Sentinelle", 
journal socialiste de la Chaux de Fonds avoua franchement sa d6ception en conSo 
tatant avec tristesse que "beaucoup de camarades ont vot6 en laveur de la Soci6t6 
des Nations bourgeoise". Dans la "Tagwacht" de Berne, r6dig6e par I'un des 

. chefs du socialisme suisse la d6ception lut doubl6e par une violente col~re contre 
les ouvriers romands dont Ie 16 mai avait trouv6 en d6laut la conscience de 
classe. En sens inverse, Ia "Nouvelle Gazette de Zurich", principal organe bour. 
geois du plus grand canton de la Suisse, 6crivait Ie 17 mai: "Le lait qu'it se 
soit trouv6 30.000 bourgeois pour s'associer aux 35.000 internationalistes rouges 
en d6posant un bulletin n6gatil dans I'ume est une 6nigme pour tout Ie monde". 

L'6norme majorit6 n6gative du canton de Zurich lut en elfet une d6ception inat. 
tendue pour les amis de la Soci6t6 des Nations et une consolante surprise pour 
ses ennemis. Chacun s'attendait Ii ce que la lutte fO.t chaude dans ce canton, dont 
la capitale 6tait un des loyers les plus ardents du socialisme r6volutionnaire. 
Mais que Ie canton, dans son ensemble, si~ge central de I'organisation pour la 
Soci6t6 des Nations, patrie de SOn pr6sident, M. Usteri, d'un des principaux arti. 
sans de I'accession, M. Max Huber et d'un membre inlluent du Conseil 16d6ral, 
M. Haab, qui venait d'y prononcer un grand discours en laveur de Ia Socil!t6 des 
Nations, pilt donner une majorit6 n6gative de plus de 20.000 voix conlondit toul 
Ie monde. La joie que ce r6sultat inspira silrement au G6n6ral Wille lut sans 

. doute att6nu6e par la constatation que Ie district de Meiten ob it habitait lut, avec 
celui de M. Max Huber, un des rares qui donna une majorit6 afllrmative. Cette 
observation n'est sugg6r6e que par Ie d6sir de montrer que ce ne lut certainemenl 
pas par amour du militarisme mais bien plutat malgr6 sa r6pugnance pour lui que 
les 61ecteurs zurichois adh6r~rent Ii lit th~ de son principal d6fenseur. Le fail que 
Zurich comptait parmi ses 61ecteurs une proportion particuli~rement forte de na. 
turalis6s d'origine allemande lut sans doute moins 6tranger au r6sultat du vote, 
ainsi que M. Usteri Ie constatait dans la .. Nouvelle Gazette de Zurich", Ie 18 maio 

Quant au factellr confessionnel, son action n'est pas nettement indiqu6e par 111 
statistique 6lectorale. Si I'on divise, en elfet, au point de we religieux les can. 
tons en trois groupes comme nous I'avons fait au pOint de vue de la langue, et sl 
I'on consid~re corinne ,cantons mixtes ceux dans lesquels aucune des deux con. 
fessions ne compte plus de 80% des habitants, on obtient Ie r6sultat suivant: 

Des 4' /. cantons protestants, I refusa 'ilt 3' /. accept~rent I'accession. 
Des 8'/. cantons catholiques, 3'/. refus~rent et 5 accept~rent. 
Des 9 cantons mixtes; enlln, 6 donn~rent une majorit6 n6gative et 3 une majo. 

rit6 afftnnative. 
En serrant les chilfres de plus pr~ et en examinant les r6sultats des cantons 

mixtes par districts on arrive Ii la conclusion quelque peu conjecturale que, toutes 
chases 6gales d'ailleurs, I'inftuence l'rotestante lut probablemenl plus favorable Ii 
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I'accession que I'inftuence catholique. Mais les chases lurent pr6cis6ment trq 
loin d'etre 6gales. D'une part, en ellet, trois des cantons catholiques, Fribourg, 
Valais et Tessin sont des cantons trq nettement latins par la langue, et d'autre 
part, Ie socialisme r6volutionnaire a ses loyers principaux dans les cantons pro
testants. On peut en conc1ure que les facteurs de la race, et dans une beaucoup 
plus laible mesure, du parti politique et de la classe sociale, neutralis~rent I'action 
du lacteur religieux au point de dissimuler dans les statistiques son ellet r6el. 

Une derni~re observation s'impose 1 celui qui analyse les r6sultats de la votation 
du 16 maio Comme elle concerne Ie droit public helv6tique et non pas la Soci6t6 
des Nations, nous nous bornons 1 la mentionner ici. Le fait qu'il laut, en Suisse 
pour I'adoption d'une .mesure constitutionnelle la double majorit6 du peuple et des 
cantons peut exposer Ie pays 1 des crises redoutables. Les patriotes en eurent trq 
vivement conscience au d6but de la soir6e du 16 mai, lorsqu'ils pouvaient crain
dre que, malgr6 une majorit6 populaire, leur pays serait peut-etre empech6 d'acc6-
der au Pacte, 1 cause de I'opposition de la majorit6 des cantons ou simplement 1 
cause de I'6galit6 des voix cantonales. II se trouve que jusque'ici, dans les pl6-
biscites organis6s sous I'empire du r6gime actuel, la majorit6 populaire et la majo
rit6 cantonale ont toujours colncid6. Le conftit possible entrevu Ie 16 mai 1920 
pose cependant un probl~me qui n'est pas sans inqui6ter les patriotes et les juris
consultes suisses. 

Comme Ie constatait Ie principal journal Saint-Gallois favorable 1 I'accession au 
lendemain du scrutin, la trq forte opposition qui s'6tait manilest6e n'est peut-etre 
pas sans avantage pour les amis memes de la Soci6t6 des Nations. Elle oblige, 
en ellet, les repr6sentants de la Suisse au sein de ses organes 1 d6ployer tous 
leurs ellorts pour am6liorer sans cesse Ie Pacte en vue de Ie conformer toujours 
davantage aux vues de I'opinion helv6tique. 

CONCLUSION. 

Les conditions dans lesquelles la Suisse entra dans la Soci6t6 des Nations expli
quent I'attitude qu'elle y a prise et I'action qu'elle a cherch6 l y exereer. 

C'est 1 grand'peine et malgr6 I'opposition de la majorit6 de I'616ment germani
que du pays, Ie plus ancien et Ie plus nombreux, que Ie Conseil f6d6ral r6ussit l 
assurer I'accession de la Suisse. Les obstacles qu'il avait eu l surmonter pour eela 
r6sidaient dans I'attachement passionn6 du peuple l la neutralit6 int6grale, dans 
son 6vidente h6sitation l s'associer l une entente internationale qui ne fut pas 
universelle et dans sa m6ftance instinctive et traditionnelle 1 1'6gard de la grande 
politique europ6enne. 

C'est pour ces raisons qu'une lois Membre de Ja Soci6t6 des Nations, la Suisse 
ne manqua pas une occasion d'insister sur la· n6cessitl d'y admettre tous les 
Etats qui voulaient y adh6rer. C'est pour ces raiSons qu'elle crut devoir s'opposer au 
passsge 1 travers son territoire des troupes' dont Ie Conseil avait prevo I'envoi 
dans la r6gion de Vilna au printemps 1921. C'est pour ces raisons que ses repr6-
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sentants Brent ce qui dependait. d'eux pour attenuer les rigueurs de l'article 16 du 
Pacte. C'est pour ces raisons enftn que, tout en donnant son adh6sion enthousiaste 
~ cordiale 1 l'institution juridique de la Cour pennanente de Justice internationale, 
l'opinion suisse a toujours marqu6 une certaine r6se"e 1 l'endroit des d6lib6-
rations politiques du Conseil. . 

Sur la plupart de ces points l'interet de 1a Confederation helvetique se confond 
avec l'int6ret de 1a Societe des Nations dans son· ensemble. Nul ne conteste que 
I'interet de cette derni~re exige imperieusement qu'elle devienne universelle aussi
tat que les circonstances Ie pennettront. Tous les amis de la paix sont d'accord pour 
souhaiter que les decisions politiques du Conseil soient toujours inspir6es par Ie 
seul souci de 1'6quite. 

Quant 1 la neutralit6 intransigeante et lDtegrale, d'autre part, elle est assur6-
ment inconciliable avec Ie fonctionnement nonnal d'une Soci6te des Nations par
faite. Mais pour etre parfaite, la Societe des Nations doit englober tous les Etats 
de la terre, interdire absolument la guerre et mettre sans r6se"e les ressources 
6conomiques et militaires de tous ses membres au se"ice du drOit, interprete par 
un tribunal dont la competence et l'impartialite soient incontestables et incontestees. 

En I'etat actuel des choses, et en attendant que la Societe des Nations soit en 
mesure d'assurer absolument Ie r~gne paciBque de la . justice dans Ie monde, la 
Suisse reste fennement attachee 1 sa neutra1it6 qu'elle consid~re toujours comme 
1a garantie fondamentale de sa securite et de son independance. En cela il y a une 
antinomie evidente entre sa politique et celie de la Societe des Nations. Mais A 
examiner Ie probl~me de pr~, tous les Etats ne sont-Us pas tous peu ou prou 
dans la merne situation l cet egard? Ne sont-Us pas les uns et les autres ballott6s 
entre leur interet national imm6diat, qui les pousse 1 faire abstraction de celui 
de leurs voisins, et l'int6ret permanent de la collectivit6 internationale, qui com
manderait la subordination inconditionelle de tous au tout? 

Hiter Ie perfectionnement de la Soci6te des Nations pour pennettre aux pa
triotes de tous les pays de sacriBer sans scrupule et sans regret la preoccupation 
de l'6golSme sacre sur l'autel de la justice, de la paix et de la concorde uni'Ver
selles, voUA donc Ie devoir de tous les Suisses, amis et adversaires de l'institution 
nouvelle, voU. la tiche commune aux Ilommes de bonne volonte du monde entier I 
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II suffit de consid6rer que, depuis plus de cent ann~es, la Su~e n'a pas pris lea 
armes, pour se rendre compte que les si~les ant~rieurs de son bistoire lui ont 
rendu la guerre odieuse et appris Ii voir toujours plus nettement dans la paix Ie seul 
fondement assur6 du progr~ et de la prosp6rit~ nationale. A cet ~gard, on peut 
affirmer sans exag6ration que dans notre pays I'opinion publique est Ii peu prh 
unanime. Aussi la Su~e devait elle offrir un terrain particuli~rement favorable aux 
id6es pacifistes qui, durant les dizaines d'ann6es qui pr6c6d~rent la grande guerre, 
se r6pandaient avec une force croissante Ii travers Ie monde civilis/!. 

On s'6tonne, d~ lors, que les partis de gaucbe su6dois aient cru pouvoir re
vendiquer pour eux-mames Ie monopole exclusif de I'attacbement Ii ces id6es et 
repr6senter toute la droite, sinon comme Ie parti de la guerre, du moins comme 
indiff~rente Ii la solution pacifique, par la voie des accords ou de I'arbitrage, des 
Iitiges internationaux. II y a lieu de croire, iI est vrai, qu'ils consentiraient au
jourd'bui Ii reconna/tre que les divergences existant entre eux et leurs adversaires 
portaient, en r6a1it6, non sur l'id6e marne de la paix, mais sur les conditions du 
maintien de l'ind6pendance et de la souverainet6 nationales. 

En raison de son exp6rience plus longue des affaires publiques, la droite su6doise 
avait appris Ii ne pas confondre ses esp6rances et ses voeux avec leur r6alis.tion. 
La gaucbe, au contraire, dans I'entbousiasme de la jeunesse, avait quelque peine 
Ii comprendre que la cause de la paix, si essentielle au bonbeur des peuples, pOt 
ne pas triompber, II une 6poque surtout OU elle trouvait de si pr6cieux appuis dans 
les multiples liens qui unissent les nations sur Ie terrain I!conomique. On ne pr~tait 
pas, de ce c6t6 de I'borizon.politique, une suffissante attention aux nuages annoncia
teurs de I'orage procbain qui s'amoncelaient, en d6pit de tout, sur l'Europe et sur 
Ie monde. 

La cause profonde de la catastropbe qui s'est abattue sur l'bumanit6 me paralt 
devoir etre cbercb6e dans un fait dont une juste intelligence aurait dO conduire 
lUX efforts les plus 6nergiques en vue de la conjurer. Ce qui aggravait de jour en 
jour, entre les grandes Puissances, la tension dll leurs rapports, c'est 18 difficult!! 
croissante qu'6prouvaient les bommes d'Etat I.RJaintenir les conditions d'existence 
de leurs populations respectives, dont Ie cbiffie allait en augmentant sans cesse, au 
niveau 61ev6 OU elles 6taient peu Ii peu mont6es. Pour y parvenir, toutes les grandes 
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Paissances revendiqaaient leur place aa solei!, et celles qai I'avaient· obtenae 
dejl se sentaient menac6es dans leur possession si one aatre pretendait aa meme 
privilq:e. Aa liea d'ajoster les pretentions' noavellt:S aux. anciennes, dans Ie senti
ment de la solidarit6 de lears interets, elles c6di!:rent de plas en plus l an esprit 
de defiance mataelle, qai s'exprima dans cette coarse aax armements dont la gaerre 
devait etre l'aboatissement fatal. 

A qaels p6rils les conflits armt!s des grands et des paissants exposent les petits 
Etats, l'histoire I'a montr6 en mainte occasion. La droite saedoise, incapable d'6chap
per l l'idee qae la gaerre mondiale approchait 1 grands pas, jagea qa'i! 6tait de 
son devoir de ne pas laisser notre peaple s'endormir dans ane faasse secarit6, mais 
de l'amener aa contraire, • prendre les mesures militaires n6cessaires pour mani
fester 1 toas les yeax sa ferme volont6 de-saavegarder an besoin par les armes 
la neatralit6 da pays. Qa'elle se soit inspiree d'one vae exacte de ,Ia sitaation, c'est 
ce qa'i! n'est plus gai!:re possible de contester aajoard'hai. Si dans la crise grave 
qae traversait Ie monde, la SaMe a ea la bonne fortune de n'etre point entrainee 
dans la melee, elle Ie doit sans aacon doate, non sealement • son immaable rt!solation 
d'observer one stricte neatralit6, mais aassi, et • on degre 6minent, aa fait qa'elle 
s'etait mise en Meilleur etat de defense. 

II ressort de ce qai pr6ci!:de qae l'attachement lla paix et la volont6 de rt!soadre 
aatrement qae par la voie des ilrmes les diff6rends intemationaax existaient avec 
la m!me force,chez tous les partis politiqaes de la SaMe, lesqaels ne diff6raient 
entre eax • cet 6gard qae par la f~n d'envisager la situation politiqae d'avant 
gaerre. En milme temps qae s'etendait Ie confiit, englobant I'on apri!:s l'aatre de 

. noaveaax Etats et manifestant davantage de joar en jour I'horrear de son action 
d6vastatrice, I'idee de la paix gagoa da terrain aassi et les voix se flrent plus nom
breases et plus pressantes • la fois qai demandaient qae les relations intemationales, 
desormais plac6es sous l'egide d'one Societe des Nations, fossent fondees, non 
sar la force bratale, mais sar la jostice et sur Ie droit. Rien de sarprenant • ce 
qae cet imp6ratif moral ait sartoat captiv6 les esprits dans les pays neatres: Ie fait 
meme qa'i1s 6taient restt!s • 1'6cart da conflit ne facilitait-i! pas lceax-ci an jagement 
impartial sar la condaite des deax groapes de bellig6rants avant et pendant la 
gaerre? 

La latte battait encore son plein qae dej. les trois pays scandinaves engageaient 
entre eax des poarparlers en vae de la saavegarde des interets des Etats neatres 
l la conclasion de la paix et dans l'apr~gaerre, et pour I'elaboration d'ane organi
sation jaridiqae internationale. Des Commissions sp6ciales nomm6es par les goa
vemements sa6dois, danois et norvegien 6labori!:rent de concert an avant-projet de 
convention relative • one organisation juridiqae intemationale. Le 21 d6cembre 
1918, la Commission suedoise soamit aa goavernement son rapport accompagoe 
da dit avant-projet. Co document prevoyait - et c'6tait I. la principale de ses pro
positiOns - Ie renvoi des differends intemationaax au jugement d'an tribanal ou 
da moins • I'examen d'one commission d'enquilte et de conciliation, ainsi que, des 
mesares ayant pour objet Ie developpement du droit international. 1\ institaait an 
Conseil Intemational charge d'exercer la haute surveillance dans Ie domaine en 
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question, et se compl6tait par une 6tude relative au probl~me des sanctions inter
nationales et it celui de la limitation intemationale des armements. Avant marne 
I'ach~vement de cette 6tude, la question de la cr6ation, it la conclusion de la paix, 
d'une Soci6t6 des Nations avait pris une telle actualit6 que les trois pays scandi
naves, estimant qu'elle 6tait pour tous les Etats civilis6s d'une importance capitale, 
crurent devoir demander it prendre part aux travaux pr6paratoires qui se poursui
vaient it Paris en vue de sa solution. Leur demande ne re~ut pas, toutelois, un 
accueil favorable. La question de la Soci6t6 des Nations, comme celie du trait6 
de paix en g6n6ral, 6tait consid6r6e comme relevant exclusivement de la comp6-
tence des Puissances alli6es et associ6es. Un projet de Pacte 61abor6 par une Com
mission d6sign6e par la Conl6rence de la Paix et que pr6sidait Ie Pr6sident Wilson, 
lut d6pos6 Ie 14 16vrier 1919. Certains Etats neutres, parmi lesquels la Su~de, 
furent invit6s, iI est vrai, it prendre part it une conl6rence priv6e, oft ce projet 
devait !tre discut6. Cette fa~on de proc6der 6tait de nature II enlever au Pacte, 
d~ Ie d6but, Ie caract~re d'universalit6, lond6 sur 1'6galit6 des Etats, qui lui eQt 
assur6 une haute autorit6 morale. II risquait d'apparaltre, au contraire, comme un 
instrument lorg6 par les vainqueurs en vue de l'ex6cution du Trait6 de paix de 
Versailles, dont iI constituait, d'ailleurs, la premi~re partie. Mais l'id6e de la Soci6t6 
des Nations 6veillait en SuMe un int6ret si puissant, que Ie gouvemement su6dois, 
avalant la pilule, comme les gouvemements d'autres pays neutres, 8e d6clara 
dispos6 II se laire repr6senter II la conl6rence non olftcielle en question. Les in
structions de ses repr6sentants leur prescrivaient de demander certaines modifi
cations au projet de Pacte. Ces modifications visaient II d6velopper la Soci6t6 des 
Nations dans Ie sens de l'universalit6, II accroltre I'influence ,des petits Etats au 
sein du .Conseil, it laire ins6rer dans Ie Pacte des dispositions Jl"elatives it I'organi
sation de la Cour de justice intemationale, it r6gler la proc6dure d'enquete et de 
conciliation d'une fa~on plus conlorme it I'avant-projet scandinave, 11 donner plus 
de souplesse aux dispositions concernant les sanctions 6conomiques et plus de 
pr6cision II celles qui pr6voyaient I'obligation des Etats de s'associer it des sanctions 
militaires, it renlorcer les dispositions relatives it la limitation des armemepts et 
Ie contrllie de leur application, enfln it laire adopter 6ventuellement une d6claration 
g6n6rale d'adh6sion aux principes 6nonc6s dans les quatorze points du Pr6sident 
Wilson, relativement, par exemple, au droit des nationalit6s et II la libert6 du com
merce dans les colonies. La coop6ration des Etats neutres II la r6daction d6f1nitive 
du Pacte paraissait toutelois si d6nu6e d'importance que I'on n'attendit m!me pas 
l'arriv6e des d616gu6s su6dois, oblig6s pour se rendre it Paris de faire un long 
voyage et qui durent se contenter d'exposer leurs vues du mieux qu'i1s purent 
devant quelques membres de la commission du Pacte. II est juste de reconnaltre 
pourtant que Ie texte d6f1nitil tint compte, dans une certaine mesure IU moins, 
de quelques-uns des desiderata formul6s par les neutres. Mais en raison m~me 
des circonstances ici relat6es, iI reste et devait rester, en ce qui conceme ses 
dispositions essentielles, tel qu'i1 avait 6t6 primitivement 6Iab~r6. Adopt6 en sUnce 
pl6ni~re Ie 28 avril 1919, iI lut, comme iI • 6t6 dit plus haut, ins6r6 dans Ie Trait6 
de Versailles du 28 juin de la meme ann6e et en constitue la premi~re partie. Celie 
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partie est accompagn6e, on Ie sait, d'une annexe '6num6rant les Etats invit6s II 
adh6rer, outre les Puissances signataires, II la Soci6t6 des Nations en qualit6 de 
membres originaires. Au nombre de ces Etats Iigurait la Su~e. 

'I.etrait6 de Versailles entra en vigueur Ie 10 janvier 1920. A cette date com· 
men~ait II courir aussi Ie d61ai de deux mois imparti aux Etats invit6s et d6sireux 
d'entrer dans la Soci6t6 pour l&ire connaltre leur adb6sion sans r6serve au Pacte. 
La Subde lut inlorm6e du lait, en date du meme jour, par un t616gramme de M. 
CI6menceau, pr6sident de la Conl6rence de la paix, et par une lettre de Sir lames 
Eric Drummond, secr6taire g6n6ral de Ja Soci6t6 des Nations. La disposition du Pacte 
dont iI s'agit ici t6moigne du meme manque d'6gards envers les neutre8 dont 
ceox-ci avaient 6t6 d6jl les objets lors des d6lib6rations relatives II la r6daction de 
ce document Les Puissances signataires du~ trait6 conservaient Ie droit de laire 
partie de la Soci6t6 des Nations, meme dans Ie cas oa elles difl6raient leur ratio 
Iication, et rien ne les emp6ehait dbs lors d'exiger pr6aJabiement I'examen des r6-
serves qu'elles pouvaient avoir Il0rmuJer. Les neutres, par contre, favoris6s d'une 
invitation, se voy.dent contraints de prendre une decision inconditionn6e et d611nitive 
Ie 10 mars 1920 au plus tard, c'est·l-dire avant meme de savoir exactement Ies
quelles des Puissances signataires entreraient dans la Soci6t6 ni si toutes les grandes 
Puissances, appel6es II si6ger de droit dans Ie Conseil, deviendraient membres 
de la nouvelle association. Combien une telle pr6tention 6tait peu 6quitable, et 
pour tout dire peu raisonnable, on s'en rend mieux compte encore II cette heure, 
oil iI apparatt que les Etats-Unis, dont Ie Pr6sident est charg6 aox termes du Pacte 
de convoquer et a convoqu6 eflectivement la premibre Assembl6e de la Soci6t6 
'des Nations, II Jaquelle son pays·n'appartenait pas, et la premibre session'du Conseil, 
n'ont pas encore ratili6 Ie Trait6 de pRix ni, par suite, Ie Pacte. 
, La Soci6t6 des Nations ayant 6t6 ainsi fond6e dans une atmosph~re de guerre, 

oa les Etats se trouvaient c1ass6s en trois groupes, les dignes, les moins dignes et 
les indignes, Ie premier comprenant tous ceux - tels les r6publiques d'HaYti et de 
Lib6ria ou I'Hedjaz - qui avaient pris part au conllit du cat6 des vainqueurs, Ie 
deuxibme constitu6 par les neutres, quels qu'ils lussent, et Ie troisibme qui 6tait 
celui des vaincus, iI 6tait assez naturel que dans bien des esprits la question se posit 
de savoir si cette Soci6t6 6tait vraiment celie qu'avaient rev6e,les amis de la pRix 
et de la r6conciliation des peuples, ou s'i1 ne faJlait pas y voir plutal un moyen 
habilement imagin6 par les Puissances victorieuses pour associer les pays neutres 
aux mesures destin6es Ii assurer l'ex6cution du trait6, dont elles venaient de 
dieter les conditions 6crasantes II leurs adversaires de la veille. I.e ,gouvemement 
su6dois n'en crut pas moins devoir demander au Riksdag I'autorisation de faire 
une declaration d'adh6sion de la Subde au Pacte. L'~xpos6 des motils qui aecom· 
pagnait cette demande contenait, avec I'historique complet de la question, un com· 
mentaire d6taill6 des dispositions du Pacte, oa I'on retrouvait la trace des hautes 
qualit6s d'intelligence et de p6n6tration d'esprit de M. Ie baron E. Marcks von 
Wurtemberg, qui avait pris une part importante aox travaox pr6paratoires. Le 
Ministre des allaires 6trang~res, s'exprimant avec I'assentiment du cabinet tout 
entier, y relevait les objections et les h6sitations que devaient 6veiller chez les 
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neutres les conditions dans lesquelles la Societe des Nations avait pris naissance. 
11 n'estimait pas toute lois qu'elles dussent tenir la Su~de l I'ecart, pas plus que 
les lacunes du Pacte ni I'imprecision de certaines de ses dispositions. Selon lui, la 
raison determinante pour la Su~de d'y donner son adh6sion etait I'imperieuse obli. 
gation, qui s'imposait au monde civilise tout entier, de chercher l creer une orga· 
nisation juridique internationale, en vue de prevenir de nouvelles guerres, de r6-
soudre par des voies pacifiques les difMrends survenus entre les Etats et de repren· 
dre, pour la developper, la cooperation de tous l I'oeuvre commune. A cette tache, 
dont une guerre effroyable venait de demontrer I'urgence et I'importance capitale 
pour I'humanite, tous les peuples civilis6s avaient Ie devoir, chacun l sa place et 
selon ses moyens, d'apporter leur contribution. L'organisation envisagee Iimitait, 
il est vrai, dans une certaine mesure la Iiberte d'action que chaque Etat avait 
possedee jusqu'a1ors en vertu de sa souverainete, et entralnait pour lui de nouvelles 
obligations. Mais c'etait III une condition ineluctable de son efficacite. Si la Su~de 
entrait dans la Societe des Nations, ce serait avec Ie d6sir de travailler II laire de 
celle-ci une association reellement universelle, conformement II I'idee qui avait 
pr6side 11 sa creation, et dans I'espoir d'une admission prochaine des Etats euro
peens, notamment, non encore invit6s II y aeceder. Comme Ie demontrait I'examen 
attentil de certaines dispositions essentielles du Pacte, la neutralite restait possible 
pour les membres de la Societe; non il est vrai dans les cas oil, en raison d'une 
agression effectuee en violation du Pacte, celle-ci procedait, en vertu des articles 
16 et 17 de ce document, 11 une action directe, qui les obligerait l participer au 
blocus economique de I'Etat lautil et l donner eventuellement passage sur leur 
territoire aux lorces armees de la Societe, mais toutes les lois qu'une guerre ne 
serait pas directement contraire au Pacte. Le relus de la "Su~e d'entrer dans la 
Societe entrainerait, d' ailleurs pour elle, des dangers qui ne seraient gu~re moindres 
que ceux r6sultant de son adhesion au Pacte. 

Le Riksdag suedois, vu I'importance de la question, la renvoya 11 I'examen d'une 
commission speciale de 24 membres pr6sidee par M. Branting, Ie pr6sident actuel 
du Conseil des Ministres. Cette commission deposa son rapport Ie I :.r rna ... 1920. 
La majorite, lorte de 15 membres, recommandait I'adoption de la proposition gou
vernementale. Un membre de la minorite demandait au Riksdag d'en voter I'ajoume
ment en declarant que la Su~de ne pouvait prendre de r6s0lution'"definitive sur la 
question avant que les Etats-Unis n'aient decide s'ils d6siraient entrer dans I. 
Societe, et l quelles conditions. Les 8 autres membres de la minorit6 concluaient 
au rejet pur et simple duo projet en question. !_ 

Le rapport de la commission, tel que Ie formulait sa majorite, teproduisait pour 
I'essentiel I'argumentation de la proposition gouvemementale. 11 constatait I'atteinte 
portee par Ie Pacte au caractere universel de la Societe des Nations, donll'.dh6sion 
des Etats-Unis, encore h6silanlS, etait d'ailleurs la condition necessaire. 11 exprimait 
I'espoir que ce pays ne tarderait pas 11 adopler une attitude affirmative et que lea 
ElalS europeens non admis dans la Societe d~ "Ie debut ne se verraient pas soumis 
11 une trop longue attente. 11 croyait avoir lieu" de penser, en elfet, qu'une evolution 
se produirait dans Ie sens de I'universalite, 11 mesure que s'ap.userait I'irritation 
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n6e de la guerre et que s'exercerait la bienfaisante 'action de I'esprit d6mocratique, 
qui semblait gagner du terrain en tous pays., It ne s'effrayait meme pas des dispo
sitions du Paete assurant une influence prepond6rante aux grandes Puissances, 
puce. qu'D y voyait un progr~ sur Ie systflme appliqu6 jusqu'a1ors et dans lequel 
celles-ci Be r6servaient g6n6ralement 1 elles-memes Ie rflglement des diff6rends 
politiques. II critiquait, par contre, Ie d6faut de pr6cision et les lacunes du Pacte, 
mais se rassurait par une interpr6tation qu'i1 estimait exacte de certaines dispositions 
essentielles. II formulait enBn les voeux dont la realisation lui paraissait devoir 
etre poursuivie par la SuMe avec une particuliflre 6nergie et dont les principaux 
etaient les suivants: 

"Admission aussi prompte que possible dans la Soci6t6 des Etats non encore 
invit6s 1 Y entrer; 

cr6ation d'un systflme plus satisfaisant de repr6sentation des petits Etats dans 
Ie ConseD; , 

d6termination plus pr6cise des rflgles relatives aux sessions et au mandat de I' ~ 
sembl6e, et des attributions des divers organes de la Soci6t6; 

organisation aussi prompte que possible de la Cour permanente de justice inter
nationale et d6veloppement de la pr0c6dure de conciliation et d'arbitrage prevues 
par Ie Pacte; 

enfln, et surtout, mise en train imm6diate et ex6cution vigoureuse des mesures 
destin6es • r6a1iser la limitation universelle et effective des armements nationaux 
promise par I'article 8 du Pacte." 

Au terme de son argumentation, la commission s'exprimait comme suit: "La 
.commission estime que la SuMe ne doit pas manquer parmi les nations civilis6es 
qui entrent dans la Soci6t6 en vue d'une action commune pour Ie maintien de ses 
principes. En devenant membre de la Soci6t6, elle assumera, iI est vrai, des obliga
tions en quelque mesure plus 6tendues. Mais si les nouveaux principes juridiques 
qui inspirent Ie Pacte doivent triompher, ce ne pourra etre qu'. la condition pour 
notre pays d'accepter • I'avance des obligations 1 1'6gard desquelles, dans 1'6tat 
ant6rieur des choses, elle avait la libert6 de prendre position apr~ examen dans 
chaque cas d6termin6. C'est I. une cons6quence' n6cessaire des nouvelles id6es, 
qui 6tab1issent un lien 6troit entre Ie maintien des int6rets nationaux et 1'6tabliss&
ment d'un r6gime juridique international. La Su~de qui, avec ses traditions paci
IIques de plus d'un siflcle, a pris 11I!e part sl active aux efforts tendant 1 d6velopper 
Ie droit international, se trouve aujourd'hui plac6e en face d'une tAche historique; 
qui consiste to coop6rer dans les conditions d6termin6es par les exigences des temps 
nouveaux et selon la mesure de ses forces, • 1'6diftcation du r6gime juridique que 
vise. realiser la Soci6t6 des Nations". 

Comme on'l'a dit plus haut, 8 membres de la commission conclurent au rejet 
de la proposition gouvemementale. L'un exprimait sa sympathie pour les efforts 
ayant pour objet de cr6er un r6gime international fond6 sur Ie droit et jugeait que 
la Suflde devait coop6rer lla fondatidn d'une Soci6t6 des Nations ouverte et suscep
tible d'assurer Ie maintien de la paix, mais justiftait ses conclusions en a116guant les 
p6rils que femt courir au pays I'abandon de sa politique s6culaire de neutralit6, 
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maintenue m~me pendant la grande guerre, p6rils qui contrebalan~aient et au dell 
I'accroissement de s6curit6 que l'adh6sion de la Su~de au Pacte lui procurerait II 
1'6gard d'une agression 6trang~re. La Soci6t6 ne semblait plus gu~re d'ailJeurs, 
pouvoir r6pondre II de 16gitimes exigences, en raison du fait que les Etats-Unis 
paraissaient n'y point vouloir entrer, du moins sans des r6serves telles qu'elles 
affaibliraient singuli~rement l'int6ret qu'ils auraient II s'opposer 1 des mesures de 
la Soci6t6 pr6judiciables aux petits Etats. 

L'autre, porte-parole des socialistes de gauche, estimait que la Su~de avait 
sujet assur6ment de saluer avec satisfaction la formation d'une Soci6t6 des Na
tions, mais non de celie institu6e par Ie Pacte, 1 laquelle faisait d6faut I'esprit 
d6mocratique et populaire qui aurait dii pr6sider II sa fondation. Cette lacune appa
raissait d6jl dans Ie fait que, ni les peuples ni leurs repr6sentants n'avaient exerc6 
Bucune influence sur les d6liMrations qui avaient pr6c6d6 II Paris I'adoption d6f1ni
live du Pacte. Une poign6e de dictateurs tout- puissants avaient seuls arret6 les 
statuts de la soci6t6 dans laquelle les peuples 6taient invit6s 1 entrer. 

Les six autres membres de la minorit6, parmi lesquels Ie signataire de la pr6-
sente 6tude, flrent une d6claration commune, dont voici les termes: 

"La nation sU6doise a accueilli avec un ardent espoir l'id6e d'une Soci6t6 des 
Nations, qui aurait pour tache de fonder les rapports mutuels des Etats sur I'empire, 
non de la force mais de la justice et du droit. La guerre apparalt II notre pays avec 
une force croissante comme une ennemie de la civilisation. Celte mani~re de voir, 
Ie peuple de Su~de I'a manifest6e 6nergiquement par une politique de neutralit6 
plus que s6culaire. II lui a 6t6 d'autant plus ais6 de Ie faire que des liens innom
brables d'estime, d'amiti6 et de gratitude I'unissent aux' Etats civilis6s du globe. 
Aujourd'hui qu'on I'invite II adh6rer au Pacte de la Soci6t6 des Nations, nous avons 
pris connaissance avec la plus vive reconnaissance des principes qui s'expriment 
dans Ie pr6ambule de ce document comme 6tant des!in6s II servir de r~g1e II la 
nouvelle Soci6t6. Fonder les relations internationales sur I'honneur et la justice, 
reconnaltre les prescriptions du droit international comme la r~g1e de conduite 
effective des Gouvernements, pr6venir la guerre autant que possible, faire r6gner 
la justice et Ie respect des obligations des trait6s dans les rapports mutuels des Etats, 
voilll certes un beau programme, qU'une v6ritable Soci6t6 des Nations pourrait 
avec raison meltre sa flert6 II realiser. Ces principes sembleraient devoir donner 
II la Su~e au moins la garantie que notre peuple pourra, Iibrement et sans crainte 
d'etre mal compris, examiner la question de savoir 'si .Ie Pacte auquel on nous 
convie 1 adhc!rer remplit les conditions indispensables '-notre avis pour que la So
ci6t6 soit en mesure de remplir sa haute mission. 

Toutefois, 11 fa~n meme dont la Soci6t6 a 6t6 cr6e soul~ve d6jll de graves objec
tions. Tandis que les Puissances aIli6es et associ6es, qui ont pris part II la guerre 
mondiale, les Puissances dites signataires du Trait6 ont eu seules Ie droit de discoter 
et d'6laborer sur un pied d'6galit6 les diverses dispositions du Pacte, on a mis II 
Su~e en demeure de d6cider II bref d61ai si elle veut accepter cet accord, et eell 
lors m~me qu'li 1'6poque 6x6e pour notre d6cisi:m, une des principales Puissances 
signataires, les Etats-Unis d'Am6rique, n'eiit point encore tranch6 d6f1nitivement 
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la question de savoir si et • quelles conditions elle veut enlrer dans la ~oci6t6. 
Cette circonstance et Ie fait que Ie droit d'adh6rer • la Soci6t6 n'a pas encore 6t6 
reconnu • des Etats comprenant la moiti6 de la population europ6enne, contribuent 
•. accroitre pour nous la dimcult6 de savoir si Ie souci du bien de la Su~de nons 
permet d'enchainer notre pays. celie nouvelle association. Car celle.d, en raison 
meme des dits faits, a bien plutat Ie caract~re d'une alliance dirig6e par les grandes 
Puissances victorieuses que d'une Soci6t6 des Nations en vue du bien de l'humaniI6. 
L'exactitude de notre mani~re de voir • cet 6gard est attesl6e d6j., sans aucun 
doute, par Ie fait que Ie Paete constitue la premi~re Partie du Trait6 conclu entre 
les Etats dits de l'Entente et I' AIIemagne. 

Les raisons d6terminantes de notre r6solution doivent etre cherch6es toutefois 
dans les dispositions du Pacte. Que celles-ci imposent certaines restrictions au droit 
de la Su~de de regler elle-meme ses affaires, dans les conditions oil elle I'a fait 
pour ainsi dire depuis que Ie Royaume existe, et d~ pers6v6rer dans sa politique 
de neutraIit6, c'est I. une cons6quence de la nature meme d'une Soci6t6 des Na
tions. Mais tout d6pend de 1'6tendue de ces restrictions et des avantages que I'en
tr6e das la Soci6t6 nous procurera en 6change. A cet 6gard, Ie Pacte souffre d'une 
lacune, donI I'importance, pour un petit Etat notamment, est capitale, • savoir 
l'impr6cision et l'ambigult6 de ses dispositions. Nous nous trouvons de ce fait hors 
d'6tat de voir clairement ni quels droits la qualit6 de membre de la Soci6t6 assure
rait • notre pays, ni queUes obligations nous imposerait Ie Pacte. On peut se de
mander ainsi, surtout quand on se rappeUe certaines d6clarations, si son entr6e dans 
la Soci6t6 ne mettrait' pas notre pays dans Is position d'une sorte de garant de 

.I'ex6cution des autres clauses du Trait6 de pRix. L'obligation, au moins, de mainte
nir contre toule agression du dehors Ie r6gime territorial flx6 par CD trait6 semblerait 
pouvoir se d6duire avec une certaine raison du texte de I'article 10. En outre, 
I'article 16 ne dit pas clairem~nt si, dans Ie cas d'une guerre engag6e en violation 
du Pacte, nous devrions coop6rer avec des forces mUitaires II I'action entreprise 
contre l'Etat en rupture de Pacte. La meme incertitude r~gne 6videmment quant 
• notre droit, dans Ie cas oil nous serions noos-memes attaqu6s, • une assistance 
militaire de la part des aulres membres de la Soci6t6. II est manifeste qU'une teUe 
situation est de la plus haute importance, en 6gard aux charges militaires que nous 
devrons nous imposer pour pouvoir sauvegarder notre ind6pendance. 

Quoiqu'U en soit, d'ailleurs, ce qui ne fait pas de doute, c'est que nous serions 
oblig6s, en cas de guerre, de rompre imm6diatement toutes relations commerciales 
et f1nanciflres avec l'Etat violateur du Pacte, d'interdire tous rapports· entre les 
habitants de notre pays et ceux de l'Etat en question, et de faire cesser toutes 
communications f1nanci~res, commerciales ou personnelles entre les habitants du 
dit Etat et ceux de tous a,utres Etats, que ceux-ci appartiennent ou non. la Soci6t6. 
Ces dispositions semblent avoir incorpor6 Ie blocus dit de la faim au nouveau 
droit international, comme une institution jurldique en quelque sorte, ce qui est 
en contradiction avec la conscience juridique de notre peuple. De plus, toutes ces 
mesures entrainent manifestement pour celui-ci Ie danger d'etre impliqu6 dans de 
graves conflits arm6s. Cette cons6quence se produira d'autant plus ais6ment que 

211" 
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nous serons tenus, en outre, de faciliter Ie Iibre passage sur notre territoire· des 
forces militaires d'sutres membres de la Soci6t6 combattant l'Etat en ruptUre de 
Pacte. II n'y aura plus place, d~ lors, dans une pareille situation, pour notre neu
tralit6 traditionnelle. Contrairement II nos int6ri!ts et /I nos voeux, nous pourrons 
nous voir entrain6s dans une guerre, sur notre propre territoire peut-etre, et cela, 
comme iI a 6t6 elit pr6c6demment, sans poss6der Ie droit incontestable et clair II 
I'assistance de ceux dont les mesures auront peut-etre provoqu6 la rupture de Pacte 
contre laquelle I'action militaire sera dirig6e. 

M.ais les imperfections des dispositions du Pacte n'entrent pas seules en consid6ra
tion. Beaucoup d6pendra encore de la question de savoir II qui appartiendra I'in
ftuence d6cisive 10rsqu'i1 s'agira d'appliquer ces dispositions. A ce point de vue, 
iI serait 6videmment de la plus haute importance de savoir quels seront les mem
bres de la Soci6t6, quelles Puissances y occuperont une situation pr6pond6rante 
- c'est ce qui fait de I'incertitude oli I'on est, quant II I'attitude que les Etats-Unis 
adopteront II 1'6gard de la Soci6t6, une question singuli~rement importante - et 
surtout quelles chances notre pays aurait d'y faire valoir son opinion. 

Les principaux organes de la Soci6t6 sont Ie Conseil et I' Assembl6e. Contraire
ment II ce qui devrait etre Ie cas, Ie Conseil est pour ainsi dire tout-puissant, tandis 
que l'Assembl6e a 6t6 rel6gu6e II un plan assez recul6. Dans cette Assembl6e, 
chaque membre de la Soci6t6 est repr6sent6, et 1a majorit6 y est constitu6e, chose 
singuli~re, par des Etats situ6s hors d'Europe et des colonies autonomes. Co Con
seil, de son cate, se compose des cinq principales Puissances aIli6es et associ6es 
ou, si l'Am6rique n'entre pas dans la Soci6t6, des quatre autres. Quatre Etats de 
moindre importance y ont, en outre, des repr6sentants. Pour occuper cette place, 
Ie Pacte a d6sign6 la Belgique, Ie Br6sil, I'Espagne et la Gr~e. Cos quatre Etats 
si6geront au Conseil jusqu'll ce que I'Assembl6e en d6signe d'.utres parmi sea 
membres. M.ais on ne sait pas bien quelle majorit6 est n6cessaire pour un tel change
ment. S'i1 faut l'unanimit6, aucun des autres Etats ne pourra gu~re esp6rer entrer 
au Conseil. Celui-ci devant, dans la r~g1e, prendre sea d6cisions II l'unanimit6, iI y 
a lieu de penser aussi qu'on ne tiendra pas extremement II op6rer des mod{ftcations 
dans la composition du Conseil. On doit craindre, d~ lors, qu'i1 ne soit tenu· un 
compte excessif, pour la d6termination de la politique du Conseil, des int6rets des 
Puissances repr6sent6es dans ce corps. Le caract~re d'alliance, que nous Ivions 
d6jll cru d6couvrir dans III Soci6t6, en sera consid6rablement renforc6. La Su~e 
I peu de chance d'obtenir un si~ge au Conseil, si ce n'est pour I'examen d'une 
question qui touche sp6cialement ses int6rets. Le- fait- que d'.utres petits Etats, 
tels que Ie Danemark, la HoUande, II Norv~ge et I. Suisse, quI' peuvent comme 
notre pays pr6tendre II etre compt6s parmi les Etats les plus civilis6s et les plus 
pacifiques du monde, resteront 6galement en dehors du Conseil sera 6videmment 
pr6jueliciable au d6veloppement de la Soci6t6 dans la bo~e direction. 

Le Conseil de I. Soci6t6 p~e, comme iI .6t6 dit, des attributions fort 
6tendues. II est vrai qu'i1 n'. pas Ie pouvoir d'empecher l'Assembl6e d'admetlre 
de nouveaux membres dans I. Soci6t6 II la majorit6 des deux tiers. Mais sans 
son assentiment, l'Assembl6e ne peut pas donner II une Puissance Ie droit d'!tre 
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rejlr6sent6e en permanence an Conseil ni' d'accroltre Ie nombre des membres 
61us du Couseil qui Y jouissent du droit de repr6sentation. C'est Ie Conseil qui 
d6cide par son invitation si one question touche sp6cialement les int6rets d'un 
membre 'de II Soci6t6 non repr6sent6 dans son sein et auquel appartiendra 
par suite Ie droit de prendre part II. I'examen de la dite question. C'est Ie Conseil 
qui 61abore des plans seulement, il est vrai, de limitation des armements, mais qui, 
lorsqu'on Etat a d6termin6 la force de sa d6fense nationale, d6cide si une modifi. 
cation que Ie souci, de sa s6curit6 fera juger n6cessaire II. cet Etat, pourra etre 
elfectu6e. C'est Ie Conseil qui p~de I'initiative dans la question de savoir 
queUes entreprises particuli~res pourront fabriquer des armes et du mat6riel de 
guerre. C'est Ie Conseil qui, en cas d'agression ou de danger d'agression contre 
l'int6grit6 territoriale et l'ind6pendance politique d'un membre de la Soci6t6, 
examinera comment les autres membres devront s'acquitter de I'obligation qui 
leur incombe, lUX termes de l'article 10, de sauvegarder cette int6grit6 el cette 
ind6pendance. C'esl Ie Conseil qui, dans tous les cas de guerre ou de menace 
de guerre, parait avoir II. prendre les mesures propres II. assurer la paix entre lea 
Etats. C'jlSt Ie Conseil qui propose les mesures ayant pour, objel l'ex6cution d'one 
sentence arbitrale. C'est Ie Conseil qui d6cide s'i1 sera tenu compte ou non de 
I'objection d'un Elat afllrmant que Ie droit international remet II. sa propre d6cision 
Ie r~glement de lelle question Iitigieuse. C'est Ie Conseil doni l'avis unanime sur 
u.n dilf6rend, soumis II. son examen, fait du membre de la Soci614! qui attaque celui 
auquel Ie Conseil a donn4! gain de cause un Etat violateur du Pacte, avec toutes 

,Ies co~uences pr6vaes liar I'article 16. II faut Ie vote des membres du Con
seil pour que, lors du renvoi d'on diff6rend II I' Assembl6e el de son r~glement par 
celle-ci II la majorit6 des voix, la d6cision ainsi intervenue ail la meme force que 
si elle avait 6t4! prise par Ie Conseil. C'est Ie Conseil qui, en cas de guerre e~tre
prise en violation du Pacte, propose et peut-etre meme d6tennine en fait les 
mesures militaires, navales et a6riennes au moyen desquelles les divers membres 
de la Soci6t4! participeront II I'action de celle-ci contre I'Etat perturbateur de la 
paix. C'est Ie Conseil qui d6cide de I'exclusion d'un membre de la Soci6t6 qui, 
selon lui, • agi d'one fa~on contraire II. I'une des obligations d6coulant pour lui du 
Paete. C'esl Ie Conseil qui exerce Ie contrllle des Etats mandataires, en ce qui 
conceme les colonies el les territoires plac6s sous l'autorit4! de la Soci6t6. II faut 
enfta Ie vote favorable des Etats repr6sent6s au Conseil pour rendre valable 
I'adoption par 1a majorit6 de l'Assembl6e d'un amendement au Pacto. 

Ce qui vient d'etre dit au sujet des attributions du Conseil montre clairement 
au b4!n6fice de qui aurait lieu la limitation de notre souverainet4! qui 'r6sulterait 
de l'entr6e de 1a Su~de, dans la Soci6t6 des Nations. Ce n'est pas II. la Soci6t6 
elle.m&me, repr6sent6e par l'Assembl6e, mais au Conseil _ c'est-II.-dire aux Puis
sances qui y sont repr6sent6es, que reviendrail l'autorit6 dont auraient 6t4! d6-
poss4!d6s les pouvoirs publics su6dois. Si I'on ajoute que Ie Pacte attribue aux 
Puissances si6geant dans Ie Conseil une position qui doil leur assurer en fait 
one influence consid6rable meme sur des questions qui ne sont pas proprement 
de leur ressort, telles que les, questions 6conomiques et flnanci~res, iI apparalt 
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bien que les dispositions du Pacte relatives aux organes de la Soci6t6 et • leurs 
attributions sont de nature II porter une atteinte excessive II la souverainet6 et II 
la Iibert6 d'action des Etats. L'entr6e de la Su~de dans la Soci6t6, telle que I'a 
constitu6e Ie Pacte aurait done pour elfet, selon nous, d'6branler les fondements 
memes de l'ind6pendance nationale que Ie peuple su6dois a toujours poss6d6e 
et alfermie par un labeur stleulaire et qu'jJ a maintenue jusqu'll ee jour au prix 
des plus grands sacrifices. Notre droit d'autodisposition, notre neutralit6 et notre 
ind6pendance, en un mot tout ee que nous avons de cher et de pr6cieux, notre 
patrie, serait assujetti au bon plaisir de Puissances 6trang~res et mis au service 
de leurs int6rets, si nous 6crivions notre nom au bas du Pacte auquel on· nous 
convie II adh6rer. On a fait observer, iI est vrai, que si nous restions en dehors 
de la Soci6t6, notre ind6pendance et notre Iibert6 d'action, loin d'6chapper au 
danger, couraient au contraire des risques plus grands. Nous n'aurions par cons6-
quent pas II choisir entre un bien et un mal, mais entre deux maux, dont iI s'agirait 
d'accepter Ie moindre. Ce raisonnement t6moigne d'une m6f1anee II 1'6gard de 
I'esprit de la Soci6t6, qui va bien au del. d'un pessimisme meme tr~ accentu6. 
Les m6mes hommes, qui estiment que I'on peut entrer dans la Soci6t6 en aban
donnant tranquillement II ceux qui la dirigent l'interpr6tation de dispositions ob
scures relatives II nos obligations et • nos droits, pr6tendent que la Soci6t6 ren
drait notre position intenable si nous usions de notre droit incontestable de rester 
en dehors de la Soci6t6, et a10rs meme que nous remplirions consciencieusement 
nos obligations internationales. Nous n'a1lons pas aussi loin, en ce qui nous con
eerne, dans notre d6f1ance vis-II-vis de I'action future de la Soci6t6. Une longue 
exp6rience a d'ailleurs 6tabli que I'attachement profond de notre peuple II la paix 
et son accomplissement scrupuleux de ses devoirs envers les autres Etats lui 
ont conserv6, meme dans les circonstances les plus difflciles, la Iibert6 et l'ind6-
pendanee. Conflants dans la puissanee de la v6rit6 et du droit, nous attendons 
de I'aveni~ aussi les memes r6sultats. Nous pr616rons affronter Ie danger les 
yeux ouverts, plutOt que de nous laisser conduire par d'autres, les ye~ band6s, 
vers des malheurs que nous-memes peut-!tre nous aurions pu pr6venir par notre 
vigilanee et notre sagesse. 

On a a116gu6 enftn en faveur de notre entr6e dans la Soci6t6 des Nations une 
grande raison de principe, /I savoir que l'id6e qui, malgr6 tout, a'trouv6 dans I. 
Soci6t6 une r6a1isation au moins partielle, est un des plus nobles desseins de 
I'humanit6 et que nous pourrons, en adh6rant • la Soci6t6, bien' mieux qu'en noUB 
tenant II 1'6car!, contribuer II transformer eelle-ci de mani~re • ce qu'elle devienne, 
au lieu de ce qu'elle est aujourd'hui, ee qu'elle deVrait etre dans l'int6ret de I. 
civilisation. Nous r6pondrons II eela que les homilies qui ont rendu de si brillants 
services II leurs pays par 1'6nergie avec laquelle i1s d6fendirent les int6rets de 
eeux-ci dans la guerre mondiale auraient eu peut-!tre, en· raison meme de ce fait, 
quelque peine II organiser une Soci6t6 des Nations dan§ 'Iaquelle une place suIII
sante Iftt r6serv6e aux int6rets 16gitimes des autres Etats. Selon nous, d'ailleurs, 
la SuMe a envers elle-meme comme envers l'humanit6 Ie devoir de d6clarer que 
Ie Pacte qui nous est soumis parait substituer • I'ancienne politique d'6quilibre, 
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noli un regime juridique international satisfaisant, mais une dictatare intemationale. 
Cette d6claration, nous ne pourrons la faire en termes plus nets qu'en refusant 
d.'adh6rer au nouveau groupement de Puissances. Au cours de son histoire, notre 
pays a, sans se laisser arreter par les risques inouis de I'entreprise, mis en jeu 
Ie salut meme de la nation pour conserver • I'humanit6 son droit Ie plus pr6cieux, 
la Iibert6 de sonscience. Et ce ne serait pas faire acte de pr6somption si notre 
g6n6ration, s'inspirant de cette noble tradition, s'elJol"\;ait de conserver aux peuples, 
sous 1'6gide d'une organisation juridique internationale, la libert6 assur6e jusqu'ici 
• I'individu dans une soci6t6 organis6e. 

Le jour oil I'occasion nous sera donn6e d'entrer dans une Soci6t6 des Nations qui 
tende, en tenant un juste compte de la libert~ des nations et de I' 6galit6, observ6e 
dans toute la mesure du possible, des peuples civilis6s, • associer ceux-ci dans une 
commune &ctionen vue du maintien de la paix et de 1'6tablissement d'un r6gime 
juridique international permanent, nous serons prets • fsire, avec reconnaissance 
et un joyeux espoir, de grands sacrifices. cette cr6ation du sentiment de solidarit6 
et de fraternit6 des peuples. Mais nous nous 61oignerions de ce but, si nous adh6-
rions au Paete qui nous est actuellement soumis." 

La discussion du rapport de lacommission prit deux jours • IIi premi~re Chambre, 
un jour l la deuxi~me. La question avait 6t6 6tudi6e d'une fa~n trop approfondie 
pour qu'on piit s'attendre II des arguments bien nouveaux. Les orateurs reprirent 
"'one les arguments d6jll connus et 1'6tude des dispositions du Pacte en vue de 
justifier Ies diverses conclusions en pr6sence. Le vote final porta, dans les deux 

. Cbambres, sur la proposition de la commission, tendant • I'adoption du projet 
du gouvemement, et sur celie des six membres de la minorit6 concluant • son 
rejet La seconde Chambre, qui vota la premi~re, se prononl1a pour la proposition 
de Is commission par 152 voix contre 57. Dans la premi~re Chambre, cette pro
position reunit 6galement une majorit6 de 86 voix, Ilindis que .7 voix a1laient 
aux conclusions de la minorit6. 

Les pouvoini publics su6dois estimaient, par cons6quent, que des raisons ma
jeures militaient en faveur de l'entr6Ei du pays dans la Soci6tl! des Nations. 
L'obligation s'en suivail pour tout ciloyen su6dois d'agir,' pour autanl qu'jJ d6-
pendail de lui, en vue du d6veloppemenl de la SocilS16 dans Ie sens oil elle pourra 
Ie mieux realiser la haute pens6e qui doit I'inspirer. 



DAS DEUTSCHE YOLK UND DER 
VOL K E R BUN D. 

VON 
HANS WEHBERG 

I. DIE HOFFNUNG DES DEUTSCH EN VOLKES NACH DEM 

ZUSAMMEBRUCH. 

Deutschland hat sich verhllitnismllssig split dem VOIkerbundgedanken zugewandt 
Seine Haltung in der Vorkriegszeit, insbesondere auf den Haager Friedenskonfe
renzen, ist zu bekaDnt, als dass sie irgeDd eiDer Darstellung in diesem ZusammeD
haDge bedtirfte. MaD kaDD sagen, dass im grosseD uDd ganzeD die Regierung und 
die herrschenden Klassen in der Zurlickhaltung gegentiber dem pazi6smus einig waren. 
Daran lIDderte auch der Kriegsausbruch, so schwerwiegend seiDe Foigen waren, 
nichts. WenD der deutsche Reichskanzler am 9. November 1916 erkUlrte, Deutsch
land sei bereit, aD die Spitze eines VillkerbuDdes zu lreteD, so handelte es sich hier 
um eine grosse Geste, Dicht etwa um eiD aus innerster Seele kommendes Bekenntnis. 
Der Canossa·Gang der Mekrheit des deutschen Volkes in dieser Hinsicht faDd -
so traurig dies Gestllndnis ist - erst an dem Tage statt, als die deutsche Front 
vor dem Ansturm der Gegner zu wankeD begaDn. Erst da griff man zu dem Rechts
gedanken gleichsam wie zu dem letzten Rettungsmittel. Es entstaDd der Erzberger
sche Villkerbundentwurf sowie der Villkerbundentwurf der DeutscheD \Gesell
schaft fllr Villkerrecht, uDd in der Presse fanden die einst verspotteten Ideen des 
Villkerbundes zum t;rsten Male grilssere Anerkennung. 

Diese Zuneigung zu der Villkerbundidee wurde geradezu ein Villkerbundtaumel 
in den ersten Wochen, ja Monaten nach dem Waffenstillstande. Es stand jetzt klar 
vor den Augen des deu~hen Volkes, das mit der Machtidee nichts mehr anzufan
gen war uDd dass Deutschland von einem siegreichen Gegner n'ur etwl8 erwarten 
konnte, wenn der Frieden auf den Ideen des Rechts aufgebaut wurde. 

Doch es wllre ein Irrtum zu glauben, dass dieser Wandel in der Seele des 
deutschen Volkes nur auf die militllrische Niedllrlage zurlickzufllbren sei. Die Re
gierung ging mit der Revolution auf die Iinksstehenden Parteien tiber, vor allom 
auf die Sozialisten, die Ilingst flir den VlIlkerbund eingetreten, abet im wilhe1mini
schen Zeitalter von der Regierung ausgeschlossen gewesen waren. Der deutsche 
Arbeiter war stets eben so pazi6stisch gesinnt wie'seine Kameraden in den aDde
ren Llndem. 
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Hand in Hand mit den Sozialisten gingen damals die aufrichtigen Demokraten 
und die AnhAnger christlicher Weltanschauung, 'die schon vorher grilsstenteils der 
preussischen Staatsaull'assung kritisch gegenllbergestanden hatten. ,Dill besten Kreise 
der bllrgerlichen InteJligenz erinnerten sich jetzt an die grossen deutschen Tradi
tionen eines Kant und Alexander v. Humboldt, die filr die Idee eines Villkerbundes 
eingetreten waren. Unter .der Knute der preussischen Generalkommandos hatte 
man vier Jahre lang kaum sagen dllrfen, dass doch ein solches Villkermorden ·un· 
beding! mit einem Villkerbunde enden mOsse. Jetzt fanden die, die gleich ScbQcking 
schon seit 10 Jahren die Villkerbundidee vertreten hatten, zahJreiche Gelolgschaft. 
Sie sahen das Resultat der bisherigen Politik klar vor Augen: MiJlionen von Toten 
nnd Verwundeten, Unterernllhrung und Verw.ahrlosung der noch Lebenden, wirt. 
schaftlichen Zusammenbruch, und, was viel schwerer wog, den Hass, ja die Verach. 
tung eines grossen Teiles der Welt Nur eine vilJlige Umkehr, ein tiefer. innerer 
Wandel, ein Bekenntnis frOherer Schuld konnte den Anfang neuen Lebens bilden. 
Der Reichsminister des Auswilrtigen Oraf Brockdorlf·Rantzan erklllrte am 14. Februar 
1919 inderNationaiversammlung in Obereinstimmung mit der Meinung des Volkes: 
• Wir erkennen an, dass die Stellung, die Deutschland auf den Huger Friedens
konferenzen in den beiden grundlegenden Fragen der Schiedsgerichtsbarkeit und 
der ROstungsbeschrAnkung eingenommen hat, einehistorische Schuld in sich schloss .• ') 
Bin anderer Mitarbeiter der alten Regierung, der damalige Ministerialdirektor Si· 
D!ons, lusserte im Jaouar 1919 zu einem hollindischen Journalisten, die deutsche 
Politik in der Schiedsgerichts- und AbrOstungsfrage sei eine der wesentlichen Ur • 

. sachen des Kriegsausbruches von 1914 und der deutschen Niederlage; es habe die 
Welt mit Misstrauen erfilllt, dass Deutschland die Bntscheidung seiner Slreitfragen 
nicht auf dem Wege der Gerechtigkeit, sondern auf der Spitze des Schwertes suche.'} 
Diese Worte waren sicherlich ehrlich gemeint, entsprachen auch der Aulfassungder 
Mehrheit des Volkes. Nur die ganz rechtsstehenden Kreise neigten sich, wenn 
Oberhaupt, allein aus Opportunismus vor dem Villkerbundgedanken; sie glaubten, 
dass die Machtpolitik in Deutschland lediglich einen vorObergehenden Schlag er· 
Iitten habe und dass das alte, auf zahlreichen Schlachtfeldern siegreiche DeulJich· 
land wieder erstehen werde. Zur Zeit des Zusammenbruches war die Zahl dieser 
Personen nieht allzu gross. 

Nichts vermag die damalige Situation besser zu iIIustrieren als die Tatsache 
dass am 24. Januar 1919 in einer von der Berliner Ortsgruppe der Deutschen 
Friedensgesellschaftveranstalteten Versammlung Vertreter aller grossen deutschen 
Parteien, mit Ausnahme der Deutschnationalen nnd der Kommunisten, der am wei· 
testen rechts sowie der am weitesten links stehenden Gruppe, zu Gunsten des Villker. 
bundes sprachen.") Es wurde einstimmig die Resolution gefasst, die Nationalversamm· 
lung wolle dem Gedanken des Villkerbundes, der jetzt aile Nationen erfillle, nicbt nur 
zustimmen, weil er einen Ausweg aus der augenblicklich drOckenden Not erllft'ne; sie 
wolle vielmehr den Plan des Vlllkerbundes mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln 

') Do Jong, Dor V6lke.bund, Born 1919 S. 34. 
') .... 0.S.23. 
'I Dor Volkorlri04o, Zoi1sc:hrilt d •• Deutsch .. Pri04ousgese11scha1t, Stuttgarll919 S. 33. 
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f6rdern, wei! er die Verwirklichung des Ideals der Gerechtigkeit und des allgemeinen 
kulturellen Fortschritts der Menschheit darstelle. Frllher wire es nicht m6glich gewe
sen, dass ein rechtsstehender Parlamentarier IIberhaupt in einer Friedensgesell
schalt das Wort ergritfen hitte und dass einer so weit gerichteten Resolution all
seitig zugestimmt worden wilre. Ahnliche Versammlungen landen damals in Deutsch
land und auch in Berlin hiufiger statt. 

In ihr Parteiprogramm konnte daher die Deutsche Demokratische Partei, die 
grosse neue Partei der Mitte, die damals gegrllndet wurde, das entschiedene Be
kenntnis zum V61kerbund aufnehmen, ohne Gefahr zu laufen, die Wihler vor den 
Kopf zu stossen. Die sozialistischen Parteien waren lingst Anhlnger der VGlker
versGhnung, wobei allerdings zu bemerken ist, dass namentlich die unabhilngigen Sozia
listen einen Bund zwischen Staaten als ein materialistisch.imperialistisches Bllndnis 
betrachteten, daher den VGlkerbund, wie er damals zur Debatte stand, mit starken 
Vorbehalten ansahen. Da der VGlkerbundgedanke weiter ein wichtiger Programm
punkt der Zentrumspartei, der Anhinger christlicher Weltanschauung, war und die 
Deutsche Volkspartei, die Partei der gemilssigt-rechtsstehenden Kreise, wenigstens 
das Ideal eines V61kerbundes nicht ablehnte, so standen dem Gedanken leindselig 
damals nur die Deutschnationalen, die nur etwas von einer nationalen Erhebung 
erwarteten, sowie die Kommunisten, die das Heil in einer Weltrllterepublik sahen, 
gegenllber. Die ersteren wie die letzteren gewannen erst spilter grGsseren Einftuss. 

Die deutsche Regierung konnte daherin Obereinstimmung mit dem ganzen Volke 
den neuen V61kerbund aufrichtig begrllssen. Freilich sah man besonders nach den 
schweren Watfenstillstandsbedingungen der Art der Verwirklichung des neuen Bun
des nicht ohne Sorge entgegen. MinisterpritSident Scheidemann erklllrte in der 
deutschen Nationalversammlung ani 13. Februar 1919, der Friede solie das hanno
nische Zusammenleben aller V61ker auf dem Boden einer Weltaulfassung begrlln
den, die allen VGlkem gleiche Rechte verleihe; in diesem Sinne sei das Programm 
des Prllsidenten Wilson von der deutschen Regierung aus innerster Oberzeugung 
angenommen worden. Das deutsche Volk habe sicb das Selbstbestimmungsrecht 
nach furchtbaren Kilmpfen errungen; wie sollte es anders a\s treu dem GrUndsatz 
huldigen, dass VGlker und Volksteile nicbt wie Bauem auf dem Schachbrett ver
schoben werden dllrfen. Aber es dllrfe auch keine neue Sklaverm aufgerichtet wer
den. ' ) Ebenso aufrichtig erklilrte am folgenden Tage an derselben Stell!' der Staata-
sekretllr des Ausseren Oraf Brockdortf-Rantzau: . 

• Der Gedanke der Uga der Nationen, der vor kurzem noch als ein Traum
bi!d ideologischer Scbwllnner erschien, rUck jetzt in das klare Ucbt der 
Wirklichkeit ... Deutschland ist entschlossen, an der Ausgestaltung dieses Bundes 
rIIckbaltslos mitzuarbeiten. Wir haben allerdings allen Grund anzunebmen, 
dass die anderen, die sicb jetzt IIber den Plan des V61kerbundes schon eini
gen, uns nur mit tiefem Misstrauen zulassen werden; und dass der Bund in 
erster Linie gegrllndet win!, um Deutschland an der Fortsetzung einer kriege
rischen Politik, die uns docb v611ig fern liegt, zu hindem. Wir werden ver-

') D. Joog, L L O. S. 31. 
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sucheu milssen, das Misstrauen allmllhlich dadurch zu Uberwinden, dass wir 
Beweise unserer auCrichtigen Friedensliebe geben. Bin salcher Beweis wird 
zuniichst in unserer entschlossenen Abkehr von der Rnstungspolitik liegen.
Die lussere Abrlistung allein geniigt aber nicht Es muss eine geistige 
Abrlistung mit ihr Hand in Hand gehen, und die Nation, die ihrer jugend die 
edleren Ziele zeigt, wird sicherlich nicht am schlechtesten dabei fahren.") 

Nicht nur die lussere, sondem auch die innere Mitarbeit an dem grossen Ge
danken des VGlkerbundes stellte das deutsche Yolk damals in Aussicht Um diese 
Mitwirkung so fruchtbar wie m!lglich zu gestalten, war freilich eine Erziehung der 
deutschen Oft'entlichkeit zum V!llkerbundgedanken unentbelu'lich. Es war also 
niltig, sowohl populiir aufklllrend zu wirken, a1s auch wissenschaftlich das Problem 
zU verarbeiten. Wenn man die Gesamtarbeit verfolgt, die von dem Zusammenbruche 
an bis zur gegenwiirtigen Stunde in Deutschland geleistet worden is!, sa hat man 
eine Vorstellung "davon, mit welcher Hingabe und welchem Eifer die wahren Fiihrer 
des deutschen Volkes den Gedanken des Villkerbundes aufnahmen. 

8esonders die paziBstischen Organisationen entfalteten eine lebhafte Tlltigkeit 
Die im jahre 1892 durch Alfred H. Fried gegrlindete .Deutsche Friedensgesell
schaft", die vor dem Kriege etwas unter 10,000 Mitglieder gehabt hatte, deren 
Zahl aber wllhrend des Krieges auf 6000 gesunken war, begann unter Fnhrung 
Quiddes eine lebhafte Tltigkeit Es gelang ihr, bis zum jahre 1922 ihre Mitglieder
zahl auf 16,000 und die Zahl der Ortsgruppen auf 101 zu erhilhen."> Ebenso stark 

"trateu jetzt auch die paziBstisch gesinnten Studenten hervor. Der .PaziBtische Stu
dentenbund" umr8sste schon bald 10 Ortsgruppen an den deutschen HochschuIen. 
Der im Oktober 1914 gegrlindete Bund .Neues Vaterland", eine Arbeitgemein
schaft, die zwar eiue geringe Mitgliederzahl aufzuweisen, aber sich stels durch 
RUhrigkeit hervorgetan batte, nahm seine Tlltigkeit wieder auf, nachdem die Ver
bote der Generalkommandos keine Gnltigkeit mehr hatten. Persllnlichkeiten wie 
Graf Arco, von Tepper-Laski, Hellmuth v. Gerlach, Helene Stllcker, Hans Paasche, 
v. Beerfelde, Elisabeth Rotten und Karl Kautsky arbeiteten in ihm mit Sein eifriger 
Generalsekretiir war nach wie vor Lehmann-Russbnldt. Weniger hervor Irat die .Zen
tralstelle V!I\kerrecht", die nach der Unterdriickung des Bundes .Neues Vaterland" 
1916 wllhrend des Krieges gegrlindet worden war und sich schon bald (juni 1919) 
mit der • Deutschen Friedensgesellschaft" verschmolz. Gemeinsam veranstalteten 
diese paziBstischen Organisationen u. L am 8. Dezember 1918 eine grosse Kund
gebung im Berliner Opemhaus, in der Walter SchUcking, Helene Stilcker imd Eli
sabeth Rotten unter stUrmischem Beifall fUr den Vllikerbund einlraten. In einer 
Resolution forderten die Versammlung und mit ihr die Verbllnde unter Hinweis 
darauf, dass sie schon zur Zeit deutscher Machtentfaltung fUr die Idee des Rechts
friedens gekllmpft hlltten, die ehrliche DurchfUhrung von Wilsons a1lseitig angenom
menen Bedingungen: • Wir stellen dies Verlangen aus unserer sittlichen Oberzeu-

.) De Jong, .. L O. S. 37. 

') Vergl. Mitteilungen de. De_ben Friede.sg ... 1Isc:ba111921 5."70, 19225. S81D Ve.blndUDg mit 
dem • V61l1erfrieden" 1914 5. 75." 
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gung im N amen des Weltgewissens und rufen aile pazifistischen Organisationen im 
gegnerischen wie neutralen Auslande auf, unsere Sache bei allen Menschen guten 
Willens zu unterstlitzen." ") Besonders rfihrig war auch die im April 19 i 5 gegrUn
dete deutsche Sektion der .Internationalen Frauenliga fUr Frieden und Freiheit" 
unter der FUhrung von Gustava Heymann.") Dagegen konnte der • Verband fUr 
internationale Verstilndigung" (mit dem Sitz in Frankfurt/Main), der im Jahre 1911 
von Nippold und SchUcking gegrfindet worden und auch schon wilhrend des Krie
ges wenig hel"Vorgetreten war, keine lebhaftere Tiltigkeit entfalten. 

Es schien aber nUtzlich, neben diesen Verbilnden, die vor allem die rein pazifis
tischen Ideen pflegten, eine neue Vereinigung ins Leben zu rufen, die sich mehr 
der praktischen VlIlkerbundarbeit widmete und ihr besonderes Interesse speciell dem 
neuen durch den Friedensschluss ins Leben zu rufenden VlIIkerbund zuwandte_ 
Es musste versucht werden, wie es in den ersten Aufrufen der VlIlkerbundliga 
hiess, .das deutsche Volk mit dem wahren Gehalt des VlIIkerbundgedankens zu 
erfUllen, damit aus einem Schlagwort eine wirkliche Erkenntnis, ein vorstellbares 
Ziel und ein fester Wille werde." Am 16. Dezember 1918 fand in Berlin die Grlin
dung der • Deutschen Liga fUr VlIlkerbund" statt, der sich sogleich Milnner und 
Frauen aller politischen Richtungen, der Wissenschaft, der Kunst und des Wirt
schaftslebens anschlossen. Unabhilngige Sozialisten wie Bernstein und Haase stell
ten ihre Mitarbeit der Liga ebenso zur VerfUgung wie frUhere Nationalliberale z. B_ 
Frhr. von Richthofen, Heinze usw. Die fUhrenden Parteien der Mebrheitssozialisten, 
der Demokraten und des Zentrums waren durch zahlreiche N amen vertreten. Erz
berger Ubernahm das Prilsidium, Grat Bernstorft', Dernburg, SchUcking nahmen be
sonders eifrigen Anteil an den Beratungen. Gelehrte wie Mendelssohn Bartholdy, 
Niemeyer, Wolzendorft', Kraus, Ebers, Beer und Zorn widmeten sicb unter den 
VlIIkerrechtlern mit Begeisterung der neuen Liga. Der GeschilftsfUhrende Vor
sitzende war Prof. Jilckh, Generalsekretilr Dr. Hans Simons, der Sohn des splteren 
Ministers Walter Simons. Da die neue Regierung gewillt war, fUr die gleichen Ziele 
einzutreten wie die Deutsche Liga fUr VlIlkerbund, so bewilligte sie ihr eine jilhr
Iiche Subvention von etwa 450,000 Mark. Das ermllglichte der Liga, wenig~tens in 
der ersten Zeit, a1s der Geldwert noch nicht in solchem Masse gesunken war, ihre 
Aufgaben in der grosszUgigsten Weise anzupacken. Nicht weniger als 8 Spezialab
teilungen worden ins Leben gerufen. Eine villkerrechtliche Abteilung arbeitete 
Hand in Hand mit den meisten deutschen VlIIkerrechtslehrern, urn die Fragen 
des VlIlkerrechts und des VlIIkerbundes wissenscbaftlich zu durchdringen und 
diese Probleme gleichsam zu popularisieren; eine· sozialpolitische und eine 
wirtschaftliche Abteilung wand ten den Fragen des Arbeits- und des Wirt
schaftsrechts innerhalb des VlIIkerbundes im Zusammenhang mit deutschen Sozial
und Wirtschaftspolitikern ihrlnteressezu; die Abteilung fUr Erziehung unter Leitung 
von Elisabeth Rotten widmete sich den grundlegendenProblemen internationaler 

') Vergl. .Durch zam Roc_eden, eIn AppeU on du Weltgewissen', i. FJagscbrift des B_ 
.Neues Vaterland·, Berlin 1919. 

'l Siehe iber die Titigkeit dOl" Uga .... h dem Kriege die Sehrift .Volkerv....:;bn .. d. Fnlaenorl>ell', 
Nov.mber 1918-Dezember 1920, Stuttgart, Verlag Friede dun:h Recht. 
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Erziehung, wilhrend die Abteilung fUr Sehulwesen speciell die Einwirkung auf die 
Schule und die Lehrerschaft, die zustlindigen ·Ministerien und Kllrperschaften er
strebte. Die Bearbeitung der IIlfentUchen Meinung durch Vortrilge, Versammlungen, 
GriiDdung von Ortsgruppen einerseits sowie durch Bearbeitung der Presse anderer
,seits lag zwei anderen Abteilungen, der Organisations- sowie der Presseabteilung, 
ob. Ein gross angelegtes Archiv diente als Sammelpunkt fUr aile die Vlllkerbund
probleme berilhrenden Materialien. In ibm sowie der Vlllkerbundtiibliothek konnte 
sich jeder iiber die V61kerbundfragen informieren, sei es dass er sich iiber den 
V61kerbund aJs solchen eine Meinung bilden, sei es dass er speziellen Fragen nach
gehen, einen Aufsatz, ein Buch oder eine Doktordissertation iiber Vlllkerbundfragen 
schreiben wollte. 

Die Ver6lfentlichung wertvoller wissensehaftJicher Werke wUrde von der Liga 
sofort in Angtilf genommen, so z. B. der Protokolle der Verhandlungen iiber den 
V6lkerbundenlWUrf der Deutschen Gesellschaft fUr V6lkerrecht1) Prof. Valentin 
'W1Irde beauftragt, ein Werk iiber die .Geschichte des Vlllkerbundgedankens in 
Deutschland""> zll schreiben. In Flugschriften wurden die Vorschlilge Erzbergersl ), 

die Ansichten Grey's zum V61kerbunde ') sowie eine Zusammenstellung von In
terviews namhafter Deutscher zur Vlllkerbundfragel ) verbreitet 

Urn den anderen pazilistischen VerbllDden keine Konkurrenz zu machen, betrach
tete sieh die Liga vor aIIem a1s Arbeitsgemeinschaft und betrieb keine Mitglieder
werbung im iiblichen Sinne. Sie setzte sich aUs etwa 1000 ordentlichen und ausser
ordentlichen Mitgliedem zusammen, die wirklich an den Zielen der Liga mitarbeite.
ten. Ausserden Iraten ihr iiber 10 gr6ssere Verbilnde mit einer Mltgliederzahl von 
etwa 10 Millionen bei, u. a. der Deutsche Beamtenbund, der Verband deutscher Hand
lungsgehilfen, der Allgemeino Deutsche Gewerkschaftsbund, der Verband deutscher 
Gewerkvereine, der Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften usw. 

Noch eine zweite Vereinigung mit einem weiteren Programm wurde damals ge
griindet, namUch am 3. Februar 1919 in Heidelberg von dem Prinzen Max v. Ba
den unter den Titel .Arbeitsgemeinschaft fUr Politik des Rechts". Auch sie Irat fUr 
den V61kerbundgedanken ein. Von grosser Bedeutung ist aber diese Vereinigung 
nie gewesen. ') 

Von Uterarischen Erzeugnissen in der ersten Zeit sind besonders dio Schriften 
von Mendelssohn Bartboldy1), Montgelas"), Trautmann"), und Wolzendorffl,,) sowie . 

oJ Der V61kerbundentwurf der Deutsche. GeseUschllft r. Volkerrecht, Monographien ZUDl Volkerhund 
Nr. I·, Berlin 1919. 

') D .. Buch erschien 1920 bei Hans Robert Engelmann in Berlin. 
"I Der V61~erbund ala Friedenstrag .. I. F1ugschrilt der Deutsche~ Lip liir Volkerbund, Berlin 1919 • 
• ) Edwarcl Grey's SteUung zum Volkerbund, 2. F1ugschrift der Deutschen Lip Iiir Valkerbund, Berlin 1919 • 
• ) Deutschlanda Recht 1m Volkerbund, 3. Flugschrift dor Deutsch .. Lip liir Volkerbund, Berlin 1919. 

Vergl. ouch die Aufsitze Schiickings und Graf Bernstorft's in den .Mitteilungen der Deutschen Ligs 
tIlr Volkerbund- yom I. Februar 1919. 

') Verg!. Prinz Max v. Baden, Valkerbund und Rechtsfriede, Berlin 1919, G. Srilke. 
') Der Volk.rbund aI. Arbeitsgemeinachoft, Leipzig 1919, Der Neue Geist Verlag. 
"I Beitrige zur Valkerbundtrage, Leipzig 1919, Der Ne.e Geist Verlag • 
., Der Volkerbund, Berlin 1918, Verlag der Grenzboten. 
lOj Deutsehes Volkerrechtsdenken, MiiDchen 1919, Musarlon-Verlag; Derselbe, der Volkerbundge

claDk. ~d die deutsch. Stut&- und Rechtsldee, Deutsche Polirik, 1919, Heft 6, Sonderabdrnck. 
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die Materialiensammlung von RUhlmann l ) hervorzuheben. Sie sind alle v6lkerbund
freundlich. Kritische oder feindIiche Stimmen gegenUber dem VlIlkerbunde wurden 
damals nur gelegentlich in der Presse laut. 

Mit solchem Eifer waren alle Krlfte in Deutschland fUr den V61kerbund tltig, 
als am 14. Februar 1919 in Paris der erste V61kerbundentwurf der Friedenskonfe
renz ver6ffentlicht wurde. 

II. DIE ENTTAUSCHUNG NACH DER VEROFFENT
LICHUNG DES PARISER VOLKERBUNDENTWURFES. 

Die Ver6ffentlichung der ersten Fassung des V61kerbundentwurfes durch die 
Pariser Friedenskonferenz am 14. Februar 1919 brachte zweifellos allen, die in der 
Schaffung einer VlIlkerbundorganisation ein grosses Ideal der Kulturmenschheit 
erblicken, eine tiefe und schmerzIiche Enttltuschung. Die grossen Vorbilder der 
zahlreichen V61kerbundentwUrfe, die von Regierungen und Privatpersonen feind
Iicher und neutraler Under sowie auch von deutscher Seite geschaffen worden 
waren, standen allen vor Augen. Die feierlichen Worte Wilsons sowie anderer 
alIiierter und assoziierter Staatsmlnner hatten die Erwartungen der Welt aufs 
iiusserste gespannt. Deutschland war militDrisch so zu Boden geschlagen, dass man 
Qhne Furcbt vor neuen Sabotagen des Friedensgedankens von dieser Seite sein 
konnte. An dem guten Willen der Pariser FriedenskonfereDZ lag es also, ob sie den 
Traum vieler Jahrhunderte erfUllen wollie. 

Bei der Ausarbeitung des VlIlkerbundentwurfes vom 14. Februar 1919 hatte man 
zweifellos einige grundlegende Fehler began gen. Man hatte die am Kriege unbe
teiligten Staaten sowie die besiegten Miichte nicht zu den Verhandlungen zugezo
gen, hatte es also verslumt, schon in den Vorverhandlungen den Geist wahrer Zu
zammenarbeit und wahrer Vers6hnung zu bekunden. Man hatte auf eine Fortbil
dung des Werkes vom Haag verzichtet und an seiner Stelle eine gaDZ neue Or
ganisation errichtet. Auch das konnte nur den Verdacht bestllrken, dass man 
eine Art Allianz der Sieger schaffen wollte und weit entfemt war von eineO! wahren 
Bunde aller V6lker. 1m einzelnen wurden besonders die Zusammensetzung des Ra
tes, in dem nur die alliierten und assoziierten Grossmllchte dauemd vertreten sein 
sollten, die Beschrllnkung ~es Mandatsystems auf die Kolonien der Zentralmlchte 
sowie der vorillufige Ausschluss der Zentralmllchte aus dem Bunde beklmpft. 

DemgemilSS wurde von der deutschen Presse der Entwurf sofort scharf angegrif
fen. Man sprach von einer heiligen Allianz der alliierten und assoziierten Mlchte, 
einem Bunde der Sieger, einer Verewigung der Entente. Auch die durchaus Iibe
ralen und sozialistischen Organe vertraten diese Auffassung. Die Frankfurter Zei
tung schrieb am IS. Februar 1919: Der Vertrag stelle ein Kompromiss zwischen 
dem Programm Wilsons und dem eine Sicherung der Siegesbeute und derVerewj
gung der jetzt antideutschen Koalition erstrebenden Ziele> der franzllsischen Regie
rung· dar. Aber es wurde trotz aller scharfen Kritik von den Organen der Mehr-

.) Det' VolkerbWldgedaDke, Berlin 1919, Hans Robert Engelmann. 
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heitsparteien insgesamt zugegeben, dass der Entwurf.eine Grandlage fIlr die Weiter
entWicklung bilden klSline, besonders wenn es boi den Verhandlungen. gellnge, 
eine Modi6kation des Entwurfes zu erreichen.') 

.Das war BUch die Auffassung der Reichsregierung. Graf Brockdorff·Rantzau, der 
Reichsminister des Auswlrtigen, erklllrte in einem Interview yom 25. Februar 1919: 
Deutschland mUsse,wenn irgend mlSglich, in positiver Arbeit die Entwicklung fIlr
dem, die sich durch den vorlllu6gen Abschluss des Wilsonschen Villkerbundes an
gebalmt habe. Man milsse versuchen, mit Hilfe der ISlfentlichen Meinung die der 
Satzung anhaftenden Mllngel zu beseitigen.") Am 16. MIIrZ 1919 wandte sich der 
Reichsminister Erzberger in einer grossen Rede besonders gegen die Tatsache des 
Aussch1usses Deutschlands aus dem Bunde: Wenn der VlSlkerbund Gerechtigkeit 
und Recht in die Welt hineinbringen und zl!r Grundlage der VlSlkerbezichungen 
Machen wolle, so dilrfe er nicht mit einer Vergewaltigung und Ausschliessung 
Deutschlands beginnen. Solie die Welt auch in Zukunft in zwei feindliche Lager 
gespalten sein? Wolle man, dass der Geist der Brilderlichkeit und Menschlichkeit 
aile VlSlker wieder. eine? Die Stunde sei so ernst wie noch nie.In wenigen Wochen' 
wilrde sich das Schicksal der Welt entscheiden. Eine ungeheure Verantwortung 
taste auf der Entente. Noch sei es Zeit, dass sie sich der Foigen ihrer Entschlilsse 
voll bewusstwerde. Das deutsche Volk appelliere zum letzten Male an das Gewis
sen der Alliierten.") Weiterhln erkllrte Ministerprllsident Scheidemann am 10. April 
1919 in der Deutschen Nationalversammlung: Deutschland brauche das grosse 
W.eltbllndnis, den VlSIkerbund, in dem gleichberechtigte VlSlker sich frei entwickeln 
kHnnten, ohne die alten Fesseln der RUstungen und ohne die neuen Lasten bol~ 
~chewistischer BUrgerkriege. ') Die Deutsche Regierung stellte sich also zu dem 
neuen VlSlkerbunde zwar stark kritisch, lehnte ihn aber keineswegs abo Das muss 
umso mehr hervorgehoben werden, a1s schon in jenem Augenblicke die Hllrte der 
zu erwartenden Friedensbedingungen aUs Andeutungen der Ententepresse zu erile
hen war und die Blockade Deutschlands 'nocb rortdauerte. 

In den Hffentlicben Kundgebungen der damaligen Zeit wurde denn auch der 
VlSlkerbund mit den anderen Bestimmungen des Vertrages Immer wieder in Ver
hindung gebracht, was natilrlich die Schllrfe der Kritik erMhte und ein gerechtes 
Urtoil erschwerte. Man war Uberzeugt, dass die Grilndung eines wahren Bundes 
der VlSlker nichl mit einem Gewaltfrieden beginnen kHnne. In diesem Zusammen
hange verdient besonders eine machtvolle Kundgebung der Deutscben Liga fUr 
VlSlkerbund Yom 1.6. MIIrz 1919 erwllhnt zu werden, die nach dem Berichte der 
Deutschen AIIg. Zeitung yom 17. MIIrz . 1919 schon eine Stunde vor Beginn von 
so vielen Menschen besucht war, dass eine grosse Parallelversammlung abgehalten 
werden musste. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Resolution angenommen, worin 
es bless: .Jetzt steht ein Gewaltfriede bevor. ___ In der Hffentlichen Mei-

I) Vorgl •• Mittellungen der Doulsc:hen Liga IIlr ViSlkeround" 1919, Archlvrnaterlal Nr. 7. 
') WD80DB V61kerbundplan. Die Akte der Pariser Konterenz von 14. Februar 1919 mit einem Inter

view von Reichsmlnlster Gral Brockdorff-Rantzau, mit einer kritisc:hen EiDleitung von Dr. Hans 
Wehherg, .Berlln 1919, 5. Flugsc:hrilt der DeUlsc:hen Up !Ilr Volkeround • 

., De Jong •• LOS. 16 II. 
') De Jong •• a. 0 S. 65. 
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nung der alliierten VlIlker werden Forderungen an Deutschland vorgelegt, deren 
Verwirklichung das Ende des deutschen Volkes bilden wUrde. ---Das deutsche 
Volk appelliert an das Gewissen aller derer, denen das Schicksal der Menschheit 
am Herzen liegt. Vergewaltigung und Isolierung sind der Tod des VlIlkerbundes. 
Der wirkliche VlIlkerbund kann nur bestehen zwischen freien und gleichberechtigten 
VlIlkem als Rechtsorganisation im Geiste der Menschheit und BrIlderlichkeit. Noch 
ist es Zeit, das Steuer zu drehen, dass das Schiff der Menschheit in den Hafen 
dauernden Friedens und des wirklichen Friedens einliluft.') 

Von verschiedenen Seiten wurde der Viilkerbund in der Gestalt yom 14. Februar 
1919 vllllig abgelehnt, nicht etwa nur von einem deutschnationalen Abgeordneten 
Wie Graf Westarp"}, sondern auch von .einem Manne wie Alfred H. Fried."} Letzte· 
rer nannte den Pariser Viilkerbundentwurf in seinem • Kriegstagebuch" ') eine bit· 
tere Enttiluschung und betrachtete ihn als .entwicklungslilhig mehr nach der Rich· 
tung der Desorganisation, des Versagens, der vlllligen Sprengung im entscheiden· 
den Moment, denn aRch der Richtung einer vollkommenen Sicherung gegen neue 
Kriege." Er sagte weiter, das Friedenswerk sei in der Werkstatt des Krieges ge· 
schmiedet worden und trage den Stempel seines Ursprungs an der Stirn. Es 501 
von Misstrauen errichtet und vermllge daher Vertrauen, die eherne Grundlage aller 
Friedenssicherung, nicht einzuHlIssen. Er wandte sich weiter besonders gegen die 
Beschrilnkung der RUstungen • unter besonderer Berllcksichtigung der geographi. 
schen Lage jedes Landes" und geg~n das Mandatsystem; er schloss seine Kritik 
mit den Worten: .Ist das die erhoffte Erlllsung, ist das das Endergebnis dieser 
Katastrophe? Dann kllnnen wir unsere Hoffnungen begraben und uns auf den 
grinsenden Triumph der Kriegshetzer, der Schwerindustrie und der Giftgaspresse 
gelasst machen." Diese Kritik schoss zweifellos Uber das ·Ziel hinaus; sie war 
aber charakteristisch fUr die Enttiluschung, die viele aufrichtige paziHsten damals 
ergriff.·) 

Dem Pariser Viilkerbundentwurfe wurden in Deutschland hesonders die Ent· 
wUrte Erzbergers soWie der • Deutschen Gesellschaft fUr VlIlkerrecbt" gegenUber. 
gestellt. Aber natUrlich worden aRch der Verllffentlicbung des Pari50r fntwurres 
nocb weitere Viilkerbundvorscblilge gemacbl, solche, die an den Pariser Entwurf 
anknUpften und seine Umwandlung bezweckten, und andere, die eine vllllig ver· 
schiedene Grundlage batten. Als die durch de Jong van Beek en Donk einberufene 
Berner Viilkerbundversammlung im Mirz 1919 zu dem ersten Pariser Statut Stel
lung nahm, beteiligten sicb zahlreiche deutsche VlIlkerrechtslehrerund SozialpoJiti. 
ker an dieser Tagung; ieb nenne von Ihnen nur Brentano, Francke, Mendelssohn 
Bartholdy und SchUcking. Man forderte in einer Depesche an die Friedenskonre
renz yom 17. Mlrz 1919 die Schaffung eines aus direkten Volkswahlen hervorge· 

.) d. Jong L LOS. 47 If. 
I) .Deutschland im Volterbund-, Berlin 1919, Deutscbnationale Sehriftenvertriebstelle. 
') Fried war von G.burt Osterreicher; or wirlrte aher ebenao aebr in Deutschland .. Ibot, .. 0 er die 

Deutscbe Fried.nsgesellsc:baft gegriindet uud lauge Zeit ncb die Friedeuswarte beransgegebeu bot. 
') Ziiricb 1920, IV S. 374 If. 
I) Vergl, BUeb die Ausfiihrungen .Rechte und Pnicbten im Volkerbund- in der bereita erwibntell 

Schrift VOD MODtgel.., Beitrige zur Valkerbundlrage. 
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henden Weltparlaments sowie einer unparteiischen' Vermittlungsinstanz, die Teil
Dahme aUer Stsaten sowie auch des Papstes, wirkliche Abrilstung, Ausdehnung des 
Mandatsystems auf aile Kolonien, Sicherung des Selbstbestimmungs- und des Min
derheitenrechts usw.') Da auf der BernerVOlkerbundkonferenz vor allem Mitglieder 
der Zentralmlchte vertreten waren, obwohl sie sieh nach aussen hiD als eiDe iD
ternalioDale KonfereDz kODstituiert hatte, slI war ihr EiDlluss sehr geriDg. 

Die Idee eines WeltparlameDtes, die durch die Berner VOlkerbundkonferenz pro
pagiert wurde, land auch in andereD deutscheD KreiseD starke U nterstlltzung. Graf 
Kessler trat tnr einen Weltrat aller wirtschaftliehen Organisationen ein, der die 
KernzeUe eines Vtilkerbundes bilden sollte. Davon ausgehend, dass es vor allem 
darauf ankomme, die wirtschaftliche Wiederherstellung der Welt vorzubereiten, 
hielt er den Zusammenschluss der universeUen wirtschaftlichen 'Gruppen fllr wich
tiger als den der ,Staaten. Er dachte dabei an die Arbeiterorganisationen und Ver
blnde, die Gewerkschaften, Genossenschaften, die Organisationen, die dem Handel, der 
Finanz, dem Verkehre und der Schill'ahrt dienen, insbesondere an die grossen Kartelle, 
Trusts und Syndikate, oder die das geistige, kllnstlerische und wissenschaftliche 
Schall'en schntzen, an die Religionsgemeinschaften usw., vorausgesetzt" dass ihre 
Zwecke Dieht national begrenzt seien und mindestens ein Drittel ihrer Mitglieder 
AngehOrige eines anderen Staaten wlren. Aus dem Weltrate sollte man die Exeku
tive des VOlkerbundes und den Weltgeriehtshof schalfen."> Kessler ist derjenige 
gewesen. der die Idee eines Weltwirtschaftsamtes am unermlldlichsten propagiert 
und am schilrfsten formuliert hat. Doch steht fest, dass IIhnliche Ideen schon vor
her in Deutschland z. B. yom Handelsvertragsverein vertreten worden sind. Insbe
-sonders hat Borgius, der GeschAftsfllhrer dieses Vereins, in einer besonderen Schrift 
die Begrllndung von Weltwirtschaftsllmtern tnr die Probleme der Hochseeschilfahrt, 
des Post- und Telegraphenwesens, des Mllnzwesens, der Verteilung der wlchtig
sten Rohstoll'e, des Handels- und Versicherungswesens, der Kolonialverwaltung, 
der internatlonalen Rechtsverfolgung, des Patentwesens, des Ausstellungswesens 
usw. gefordert. ') 

Vor allem aber trat die Deutsche Regierung Ende April 1919 mit einem eige
nen VOlkerbundvorschlage hervor. ') Ober dessen Inhalt sowie den Versuch, den 

') De Jong .. a. o. S. 48 If. 
I) Oe Jong a .•. o. S. 284 tr; vergl. auch den anooymen Autsatz .Bin WeltvC51kerparlament", in der 

.Deutschen Allg. Zeitung· Yom 13. April 1919, worin em Oberblick fiber die verschiedenen 
Moglichkeiten eines Weltparlamenta gegeben wird. and Bedenken gegen solehe Versuohe gelussert 
ein.d; siehe femer Scbiickings Aulsatz .Ein We1tpariam.ent-, ebenda, 30. April 1919. 

0) .Der Volkerl>und, seine Kultur- und Wlrtsc:baftsau/gaben", Berlin 1919, 9. Plugscbrill des Bun. 
des .Neues Vaterland-. Der Gedmke ftndet slch ferner vertreten bel Wemer 'Daitz, .Weltwirt· 
lehartliche Gnmdlageo des V6lkerbundes- In den .Mitteilungen del Deutachen Up Mr V6lker
bund" yom 14. MIrz 1919. 

') Vergl. Wehber&, .Der V61kerbundvorachlag der Deutsc:hen Regierung- und Manes .Der deutsche 
Regienmpentwurf ftlr ein Weltarbeitenec:ht-, beide BerUn 1920, 11. und 12. Plugschrift der Deutschen 
Lip t. Volkerbund. D .. starke Inte ...... das man in Deutschland besonders aucb de. Regolung ..... 
zialpolitischer Fragen 1m VGlker\>node en!gego.brachle, erglbt slch u. a. au. den Sohrillen vom Manes 
.Sozialpoldk In den Friedensvertrigen and im V6lkerbund" (Berlin 1919, Karl Siegismund) nod von 
Umbrelt • VGlke.bund und intematiooales Arbeltsrecht" (BerliD' 1919, 4. Plugschrift do. Deutschen 
Lip t. V6Ikerl>und). 
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Pariser V61kerbundentwurf im Geiste des deutschen Regierungsentwurfes zu beein
flussen, hat Prof. Schiicking an einer anderen Stelle dieses Buches berichtet. 

Der Deutsche Regierungsentwurf kam gerade in dem Augenblick heraus, als man 
am 28. April 1919 in Paris die zweite Fassung des V61kerbundentwurfes der Of
fentIichkeit iibergab. Der erste Eindruck war allgemein eine starke Enttlluschung 
dariiber, dass sie so wenig Anderungen gegeniiber dem Entwurfe Yom 14. Februar 
1919 enthie1t. 1) Diese EnttAuschung steigerte sich noch, als am 7. Mai 1919 die 
Friedensbedingungen der Alliierten und Assoziierten den Vertretem des Deutschen 
Reiches in Versailles iiberreicht wurden. ") 

Von diesem Augenblicke an war das allgemeine Urteil in Deutschland fiber den 
V61kerbund - - man muss sagen: ein wenig voreilig - - gefasst. Die Frie
densbedingungen, die ohne Zweifel h6chst angreifbar waren, wurden jetzt, als sich 
die ungiinstigen Gerlichte in so starkem Masse bestAtigten, noch schlrfer als bisher 
zum Beweise dafiir herangezogen, dass der VOlkerbund nichts sei als eine Allianz 
zur Sicherung der Durchfiihrung des Friedensvertrages und zur Niederhaltung 
Deutschlands. Wenn auch von weiterdenkenden PersOnlichkeiten des politischen 
Lebens diese Auifassung keineswegs ohne weiteres geteilt wurde, so wurde sie doch 
leider yom 7. Mai 1919 ab immer mehr die herrschende Auifassung des ganzen 
deutschen Volkes. Viele, die mit holfnungsvollem G1auben den VOlkerbund als Ret
tung aus einer iiberwundenen imperialistischen Periode betrachtet hatten, wurden 
wankend. 

In dem Versailler Notenwechsel ist die Auifassung der Deutschen Regierung zu 
dem VOIkerbundentwurfe der Entente niedergelegt. Die Meinung eines der bedeu
tendsten Delegierten des Deutschen Reiches zu den Friedensverhandlungen ergibt 
sich aus einem Vortrage, den Schiicking am 5. Mai 1919 vor der deutschen Frie
densdelegation in Versailles gehalten hat,> und der trotz scharfen Tadels keines
wegs zu einer vOlligen Ablehnung kommt. Sehr klar formulierte am 28. Mai 1919 
eine von 18 Mitgliedem der • Deutschen Liga fUr Vlllkerbund' gleichfalls in Ver
sailles abgegebene ErklArung das Verhilltnis fiihrender deutscher Persilnlichkeiten 
zum Pariser VlIlkerbunde: 

• Die unterzeichneten Mitglieder der Deutschen Liga fIlr Vlllkerbund, die in 
Versailles an den Vorarbeiten fiir den Frieden teilnehmen, sind der Oberzeu
gung, dass die Deutschland von den Gegnem vorgelegte Vlllkerbundverfas
sung noch weit davon entfemt ist, eine vollkommene Verwirklichung des VIII-

') Eine sacbliche Beurteilang der In dem ersIell Entwurf dOl" Entente vorgenommenOll Andenmgea wunIe 
IOgleicb von der .• DentsehOll Lip r. valllerbund' Ill. 8. FI_brill IBerJiD 1919) veri51rent1icht: 
Mendelssohn Bartholdy .Der neue V61kerbundentwurf der EnteDte-. Sie bob bervot, daaedie FIIIUDI 
yom 28. April 1919 sieben besondono wichtige Andenmgea entbalte, von denen lich _l1li Vtx
besserangen, die siebente _her lea war die Beslimmang dea Art...S Abo. I gemeint, _ dI. Be
schl .... der Orgaue dOl Bandea eiDStimmig geI"u8t ",orden miissen) l1li rut uuiibeneh ...... Ver
scblecbterang dea Entwurf .. clarsldlten. 

'I Die scharr. Ablebnang der Bedingangen durcb 1111. den_en· Pariet ... ergibt licb _ .... lUI 
der Sebrill ,Der Frieden, Stimmen von recbta biB _', Berlin 1919, beraasgegebcn .... der 
Den_en Lip r. Valkerband. 

') ,Ein nen .. Zeitalter?' Berlin 1919, 7. FI~rift der DentacbOll Lip IIir VillkerbaDcI. 
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kerbundgedankens zu sein. Sie balten deshalb' nach wie vor fest am VlSlker
bund, wie ibn die Deutsche Liga bisher erstrebt und vorbereitet hat Sie wer
den ihre Mitarbeit mit ungeminderter Kraft fortsetzen, im festen Vertrauen, 
dass ein echter Villkerbundsgeist die ViIlker durchdringen, zu friedlicher Ar
beit zusammenfUhren und in einem VlSlkerbund vereinigen wird, der von allen 
Lilndern mit gleicher Gesinnung begrilsst werden kann.· 

Unterzeichnet war diese Erklilrung U. a. von dem damaligen Ministerialdirektor 
Simons, dem splteren Justitiar des Auswlrtigen Amtes Gaus, dem spllteren deut
schen Gesandten in Belgrad Geheimrat v. Keller, den Hochschulprofessoren Beer, 
Bonn, Delbriick und Mendelssohn Bartboldy, dem General Graf Montgelas sowie 
Vertretem des Wirtschaftslebens wie Generaldirektor Heineken yom N orddeutscheD 
Lloyd, Max Warburg usw.') . 

Ebenso deutlich predigten die Pazillsten das Festhalten am VlSlkerbundgedanken • 
• Villkerbund trotz alledem·, so fiberschrieb der Prllsident der Deutschen Friedens
gesellschaft, Prof. 'Quidde, einen Aufsatz in den ,Mitteilungen der Deutschen Liga 
fUr VlSlkerbund' "). Hellmuth v. Gerlach lusserte sich IIhnlich: • Unsere Hoft'nung 
ist der VlSlkerbund. Er ist das beste an dem Friedensvertrag. Das Beste, Freilich 
noch nichts Gutes, aber etwas, was gut werden kann. Klagen wir nicht Uber die 
Beschrilnkung unserer Souverilnitllt. Konzentrieren wir unsere ganze Kraft darauf, 
dass der Vllikerbund wahre WellSouverllnitllt erhalte, dass er, heute in erster Linie 
Kontrollorgan fiir das besiegte Deutschland, der eigentliche Beherrscher der Welt 
werde." I) Ferner' fasste eine lSft'entliche Versammlung des Bundes .Neues Vater
land" am 21. Mai 1919 in Berlin eine Resolution, worin gegen die Friedensbedin
gangen ein scharfer Protest eingelegt war und weiter gesagt warde: wenn die 50-
zialisten und pazillsten keine Anderung der Friedensbedingangen erreichten, dann 
sei der Vllikerbund und die geistlge Weltrevolution die einzige Hoffnung, obwohl 
der VOlkerbund in der vorgeschlagenen Form sehr unvollkommen sei und ihm ins
besondere Zentra10rgane fiir eine Rechts-, Wirtschafts- und Kulturgemeinschaft 
fehlten. ') 

') de jong, L L O. S. 294. 
') VOID 14. Mal 1919; vergl. lOeb Qulddes Rede in de. Nltionalversammlung am 12. Mal 1919 

bel do joog .. a. o. S. 311 If. 
0) .Well am Montag" YOm 23. junl 1919; dor Artikel lsi aueb abgedruck! bel do jong a. a. D. 

S.4451f. ' 
.) de joog a. a. O. S. 278 If. Dor yom 13.-15. junl 1919 in Berlin Iagendo VlII. doutscbo paziHslen

kongresa hsI oIeb mil dem V61kerbundproblem Diebl niher befaost. jedocb bal der Verfasse. di .... 
Aufsatzea in aeinem Referate 6.ber .Dfo Zukanft:saufgabeD des deutschen Paziftsmus· tolgendes 
ausgelllbrt: 

• Wir miiaaen una gegen dio Aulfassung wenden, dio Ideo des V61kerbundea und des paz!
Ilsmas set fIlr lange Zett zasammengebl'Ochen, wenn die V61kerbundbestimmungen die Leb~ 
Inleroaaen des dentscben Volt .. ",!ibrden. Mil aller Kraft mllsse. wIr gogo. aolehe Kleln
g1i1lbigkeIt ankimpten. Es 1st DieM einm.sehen, waram. das grosse Ziel, das uns vor dem 
Kriege feder Hingabo wert acbien, beule preisgegeben werdon lOll. WI. dtrfen die Welt 
Dlebl ausschllessUeb dorcb dlo deutscbe Brille belraeblen. Wir mllssen uns dio Ideo der 
Menscbbelt VOl Augen halten, und wlr diirfen dabel ilberzeugt seio, das wir, indem wir die paw 
zUlstiscbo Idee yorwirts treiben, Ruch gleichzeitig dem deutschen Volk. den griissten Dienst 
orwelaen. Dio Idee doa PaziJlsmna wlrd mcb, gleiebgilltig wio diose. Friedensvertrag a .. !illt,. 
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Auch die Deutsche Regierung bewies die Ehrlichkeit ihrer VOlkerbundgesinnung 
dadurch, dass sie weiterhin an dem grossen Gedanken resthielt. Ministerprl
sident Scheidemann erklllrte am 21. Mai 1919 in einer Protestversammlung der 
Mehrheitssozialisten in Berlin gegeo die Friedeosbedingungen: heute sei der VOl
kerbund keine Utopie lOehr, sondem eine Notwendigkeit. Es gelte nicht, einzelne 
Paragraphen des Friedensvertrages zu beklmpfen, sondem seinem Geiste kOnne 
man nur entgegenwirken durch die Weltforderung nach einem einigenden VOlker
bund. Die Voraussetzung flir eine neue Welt, rUr ein neues Europa, flir ein 
Deutschland, das weiterleben kOnne, sei der VOlkerbund und die Aufnahme 
Deutschlands in diesen Bund.' ) Ebenso wies der Reichsftnanzminister Dernburg ge
gegenUber einem Mitarbeiter des Berliner Tageblatts .) daraur hin, ein auf Koope
ration der VOlker im Sinne des VOIkerbundgedankens abgestimmter Frieden wUrde 
auch flir unsere Gegner bei weitem nUtzlicher sein j es existiere heute nicht nur 
eine kontinentale, sondem eine Weltgemeinschalt der Interessen j es tauche daher 
das Problem der allgemeinen Finanzierung in Form einer VOlkerbundanleihe auf. 
Stelle man den Frieden auf den VOIkerbundgedanken internationaler Solidaritat ab, 
auch auf ftnanziellem Gebiete, so lOse man damit die Hauptschwierigkeit. 

So tief interessierten sich damals die Besten flir den VOlkerbundgedanken, dass 
in der kurzen Zeit von der VerOffentlichung des zweiten VOlkerbundentwurfes bis 
zur Festsetzung der endgUltigen Fassung am 28. Juni 1919 allein zwei grOssere 
wissenschaftliche Untersuchungen in Deutschland fiber den VOIkerbund erschienen. 
Von wahrhaft hoher Warte aus beleuchtete der frUhere deutsche Delegierte auf 
den Haager Friedenskonferenzen, Prof. Zorn, die Pariser SchOpfung,' als 'er am 
Schlusse eines ausflihrlichen Vergleiches fiber die wichtigsten VlIlkerbundentwUrfe 
das Urteil illite: die Macht und der Wille der Welt stlnden hinter der Pariser 
Akte. Er habe die VorzUge hervorgehobenj sie zeichnete sich jedenralls durch die 
Einfachheit und K1arheit der Organisation aus, habe aber auch schwere Bedenken 
und Mlngel j eine ruhige und gewissenhafte gemeinsame OberprUfung des Werkes 
erscheine unbedingt erforderlich. Er betonte dann weiter den Charakter der Akte 
als eines Kompromisses zwischen den Idealen Wilsons und den Bestrebl\llgen Cle
menceaus, das das Vertrauen der VOlker und Staaten zu ihm geflhrde. Das wUrde 
vielleicht der Todeskeim des Pariser Bundes sein, und es mlisse sich dann fragen, 
ob der Glaube an das Ideal des VOlkerbundes noch stark genug wire, urn die 
Schaffung eines wirklich'en Bundes der VOlker zu ermOglichen. Es mUsse Aurgabe 
aller sein, die guten Willens wAren, den Tag vorzubereiten, an dem der Pariser 
VlIlkerbund durch den ~ahren VOlkerbund ersetzt wUrde."} Weniger vom juristischen 

fiber kun: oder lang dennocb durchsetzen, und wir w6rden denselben fehler begeben, dea 
die Deutsche Regienmg In den JabrzehnteD yor dem Weltkriego gemacbt bat, WenD wir UDJ 
der Weltmeinung gegeniiber, die trotz Clemenceau den Voll:erlriedeo will, au angebllcll aa.. 
lionalen Interessen bera.. zmiickhalten wilrden.· (ProIOkoUe dee 8. Deutscb ... PazlftstenkoD
gresses, Charlottenburg 1920, Deutsche Verl'gsgeseJlsch.ft fUr Politik uud Gescbicbte, 
S.50). 

I) de Jong L L O. S. 243. 
') Nr. yom 8. Juni 1919. 
") .Der Valkerband, eine Kritik der Entwiirfe fUr die Vertusunc: dee Volkerbundes- Heft 5 der MOo

Dognphien zum Volkerbunde, Berlin 1919, S. 88/87. 
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als 'Yom politischen Standpunkte aus unteniarf Adolf Grabowsky in einer ausge
zeichneten Schrift .Die Grundprobleme des Villkerbundes" 1) einer sorgsamen Be
tl'IIchtung. Er wies besonders darauf hin, dass der Vllikerbund den deutschen Ideen 
der Freiheit und Gerechtigkeit entspreche und dass wir weiterhin auch ein prak
tisches politisches Interesse fUr die Mitarbeit an dem Bunde hiltten. Er wamte da
vor, wegen der harten Friedensbedingungen zu glauben, jede Aktion fUr den VIII
kerbund sei jetzt wertlos. Das gerade Gegenteil sei der Fall. N och mehr als bisher 
hiltten wir die Aufgabe, fUr eine wirkliche VlIlkerverstilndigung zu arbeiten: 
• Deutschland, ganz Deutschland fUr den Menschheitsgedanken, das allein kann 
unsere Zukunft verbUrgen". 

1m Juli 1919 entbrannte in Deutschland der Kampf ftlr und gegen die Annahme 
des Friedensvertrages. GIUckilcherweise hat mao damals in letzter Stunde eingese
hen, dass es hesser sei, zu unterzeichnen' und auf die Stunde zu warten, wo der VIII
kerbundgedanke die Menschheit so tief erfasst habe, dass eine Revision der Frio
densbedingungen .vorgenommen werden wUrde. Viele Milnner des deutschen Vol
kes waren ja auch der Oberzeugung, dass Deutschland an der Hilrte der Bedin
gungen keineswegs unschuJdig sei. Es halte auf der Hllhe des Waft'enerfolges jedes 
wahrhaft aufrichtige Zugestilndnis an die Vllikerbundidee abgelehnt; es hatte ver
slumt, rechtzeitig die an der Entstehung des Krieges, an dem EiDlllarsch in Belgien 
und zahlreichen Vllikerrechtsverbrechen Schuldigen vor ein deutsches Gericht zu 
stc;Uen. Da durfte man sich nicht al\zu sehr wundem Uber die Meinung der Alliier
ten und Assoziierten, in Deutschland herrsche noch immer der alte Geist und man 
mUsse sich vor Deutschland schUtzen, indem man eine bewaft'nete Wiedererhebung 
durch die Hlrte der Friedensbedingungen von vomherein ausschliesse. Man sah in 
den Deutschland feindlichen Lilndem nicht, dass es damals wie heute zwei Deutsch
land gab, die miteinander in scharfem Kampf lagen, und dass es besser gewesen 
wire, die starken idealen Krilfte des jungen Deutschland durch Aufnahme in die 
VlIlkergemeinschaft und durch milde und gerechte Friedensbedingungen zu stiitzen, 
a1s durch harte Bedingungen den deutschen Nationalisten die psychologische Grund
lage fUr eine sich von Tag zu Tag steigemde Agitation gegen den Vllikerbundgedan
ken zu gebeo. 

Als eine Umwandlung weder des Villkerbundentwurfes noch eine ll.nderung der 
Friedensbedingungen erreicht wurde und man am 28. Juni 1919 zur Unterzeich
nung des Friedensvertrages schreiten musste, war die Enttlluschung grenzenlos. 
Charakteristisch In dieser Hinsicht ist besonders die Beratung der N ational
versammlung am 9.JuIi 1919 Uber die Annahme des Friedensvertrages. Der Reichs
minister des Auswllrtigen Hermann MUller sprach die Hoft'nung aus, es werde in 
nicht zu femer Zeit ein wahrer Bund der Vlliker allen streitigen nationalen Proble
men eine gerechte, d. h. eiM den Willen der Bevllikerung achtende Ltisung zuteil 
werden lassen. Die Redner der Mehrheitsozialdemokratie sowie des Zentrums be
rUhrten im weiteren Verlaufe der Sitzung die Frage Uberhaupt nicht. Der demo-

') Berlin 1919, Karl Heymann. Verlag, 75 S.; die Arb.it 1st abgeschl.ssen am 17. Mal 1919. Sieh. 
remo. ouch Strupp .Dor Vfilk •• buud ala Rechtsinstitut', Archlv Ill. Rechts- und Wirlschaftsphilo
aophl .. XII, Heft 3. 
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kratische Abgeordnete Schlicking protestierte .gegen die Verletzung des Selbstbe
stimmungsrechtes der Vlllker, den Ausschluss Deutschlands aus dem Vlllkerbunde 
sowie den vlllligen Raub seiner Kolonien und seine heuchlerische Begrlindung". 
Der deutschnationale Abgeordnete Traub warf im Anschluss an den Vlllkerbund 
die Frage auf, wann dem Deutschen Volke die Augen aufgingen; jede solcher Il1u
sionen koste uns ein Stlick unseres Lebens; sie seien unsere Totengrllber. Der 
Berliner Rechtslehrer Kshl sprach im Namen der Deutschen Volkspartei, der an
deren rechtsstehenden Gruppe, • von der dauemden Vernichtung der deutschen 
Freiheit durch einen nach Absicht und Ziel gegen Deutschland gerichteten soge
nannten Vlllkerbund". Auch Henke, der Redner der unabhlngigen Sozialdemokratie, 
der einzigen grossen Partei, die im Kriege eine wlirdevolle, die deutschen Macht
haber bekilmpfende Politik betrieben hatte, bezeichnete den Vlllkerbund in Wahr
heit als eine Allianz der imperialistischen Regierungen gegen die zum Sozialismus 
auIstrebenden Vlllker. 

III. DIE WEITERARBEIT FOR DEN 

VOLKERBUNDGEDANKEN NACH ANNAHME DES 

FRIEDENSVERTRAGE& 

Die Situation, vor der jetzt diejenigen standen, die in der Fllrderung des Vlllker
bundgedankens eine heilige Lebensaufgabe erblickten, war eine wahrhaft tragische. 
Vier Jahre hatten sie flir die Vlllkerorganisation geklmpft und trolz aller Verfol
gungen den Glauben an eine bessere Zukunft des deutschen Volkes und der 
Menschheit nicht verloren. Sie hatten ihre schllnsten Hoft'nungen auf eine Um
wandlung der Psyche der kriegflihrenden Staaten gesetzt. Sie glaubten, dass ein 
neuer Geist nach dem Kriege die V61ker beseelen und zur Zusammenarbeit brin
gen werde. Nun sahen sie zwar ein grosses juristisches Geblude errichtet, in dem 
die Vlllker bei einander wohnen sollten. Aber es fehlte die intemationale Gesin
nung. Die wilhrend des Krieges liber die Feinde allseits verbreiteten LUgen wirk
ten fort Die Vlllker sahen ein ZeITbild von einander. Man beachtete zu wenig die 
guten, nach oben strebenden Krlfte, die doch schliesslich die Mehrheit bei allen 
Vlllkem bilden, hielt in Frankreich den deutschen Nachbar flir revanchelustig und 
die Unabhlngigkeit Fra"kreichs in Daher Zukunft bedrohend;" auf der .nderen Seite 
wollte man nicht die furchtbaren Zerstllrungen Frankreichs in ihrer ganzon Bedeu
tung orkennen und hielt flir lmperialismus, was in W shrheit Angst vor dem Deutsch
land vor und nach 1914 war . 

• Arbeiten und nicht verzweifeln", musste unter diesen Umstllnden die Losung 
sein. Dass der Vlllkerbund bald ins Leben treten wllrde, war ohne jeden Zweifel 
~in gewaltiger Fortschritt. An ihn musste also jede weitere Entwicklung .nknUpfen. 
Die Deutschen, die nicht aus rein idealen Motiven heraus die Vlllierorganisatioa 
erstrebtea, musste man darauf hinweisen, dass der VOlkerbund die einzige MOglich
keit biete, um splter einmal auf friedlichem Wege allzu harte Forderungen zu mil-
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denio Mit solchem Programm gingen die Villkerbund- und Friedensorganisationen 
an ihre Arbeit 

.In dem Jahresbericht 1919 1) der .Deutschen Liga flIr Vllikerbund" heisst es 
deutlich: .. Darum ist das wichtigste Ziel die Revision dieses Friedensvertrages ge
worden, sei es unmittelbar, sei es auf dem Wege des V6Ikerbundes, der schon jetzt 
Revisionsmllglichkeiten vorsieht, aber zu ihrer Durchsetzung' auch selbst noch 
verlndert werden muss. Darauf ist unsere Arbeit yom ersten Tage ab eingestellt 
gewesen." Angesichts der Enttluschung der llifentlichen Meinung Deutschlands war' 
schon damals in den breiten Massen des Volkes nur etwas zu erreichen, wenn man 
auf die rein praktische Bedeutung des Villkerbundeshinwies. So ist es' denn selbst
verstlndlich, dass gleich zwei der wichtigsten Arbeiten der Deutschen Liga filr 
Vlllkerbund verllifentlicht wurden, die den Vllikerbund vom Standpunkte des Real
politikers aus betrachteten, die Bestrebungen Grabowskys weiterfilhrten unci in 
nilchtemer Beweisfllhrung dem deutschen Volke die Notwendigkeit darlegten. den 
Genfer VCllkerbund, sobald er ins Leben getreten sei, zu unterstiltzen. Guttmann,. 
Korrespondent der Frankfurter Zeitung, legte in seiner klaren Schrift • Soli Deutsch
land in den Vlilkerbund?" ") dar, dass dem Vlilkerbund Aufgaben von der grlissteJi: 
Bedeutung zufaUen wilrden und dass es Torheit wilre, diese tatsllchliche Macht des 
VCllkerbundes einfach zu ignorieren. Realpolitik treiben, heisse an dem VCllkerbund 
mitarbeiten und ihn besser machen, vor allem, weil er allein imstande sei, den 
F~ieaensvertrag zu revidieren. In einem anderen Aufsatz .Deutschlands Interesse 
am V61kerbund" ") wies der Professor der Rechtswissenschaft an'der Univer' 
!,itilt Freiburg i. Br., Kantorowicz, mit Recht darauf hin, wievlel gilnstiger es 
$Oi, dass nieht den bisherigen Feinden Deutschlands, sondem dem Vlilkerbunde 
bestimmte Entscheidungen und Funktionen im Friedensvertrage zugewiesen wor
den seien. Der VCllkerbund werde ilber das Saarbeeken verfllgen, Danzig vor den' 
Polen schUlzen, die ehemaligen Kolonien, statt· sie bedingungslos den frilheren, 
Feinden zu ilberantworten, in eigene Verwaltung nehmen; er werde, anstelle von 
Belgien, ilber Eupen und Malmedy entscheiden usw •• Wer also das Zustandekom
men des VCllkerbundes oder Deutschlands 'Eintritt verhindem wilrde, der wilrde 
unsere Brilder in Eupen-Malmedy den Belgiem, wilrde das Saarbecken den Fran
zosen, Danzig den Polen und Osterreich den Tschechen und Serben ausliefem; der 
wilrde uns schutzlos zerReischen lassen von Franzosen, Polen, Tschechen;. sobald 
es Ihnen beliebte, ilber uns herzurallen, der wilrde den Schmachfrieden von Ver
sailles verewigen und unsere Arbeiterschaft in die ilberwundene Lohnsklaverei und 
damit in den Aufruhr treiben. Er besorgt also das Geschllft unserer unverslihnlichen 
Feinde, wie Frankreich und Belgien, die ebenfalls Deutschlands Eintritt in den 
Bund am liebsten dauemd verhindem mlichten." Charakteristisch in den beiden, 
Schriften von Guttmann und Kantorowicz 1st zunllchst, dass sie olfenbar beide, wie 
alle Anhlnger des Vlilkerbundes, damals nicht damit gerechnet haben, dass die· 
Aufnahme Deutschlands in den V6lkerbund sich noch jahrelang - gleichviel aus 

.) 5.4, Ir, 
'I Berlin 1919, 9. Flugschrift do. DeulBchen Lip IIIr Valterbund. 
'I Sondo"' ... ck der DeulBchen LIp IIIr Volterbund, Nr. 10, 1919. 
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welchen Grilnden ."... verzllgern wUrde. Weiter betonen beide die starke Gegner
schaft, die der VlSlkerbund in Deutschland gefunden hat. Guttmann sagt einmal: 
In Deutschland hegten einllussreiche Kreise die Meinung, dass der VGlkerbund in 
der bisherigen Form wertlos sei und dass er, was uns betreffe, ebenso gut ver
schwinden kOnne,l) wlhrend Kantorowicz seine AusfUhrungen mit den Worten be
ginnt: .Die Gegner des ·V6lkerbundes in Deutschland sind mannigfach." In der 
Tat, sie waren so zahlreich, dass eine grosse, von der Deutschen Liga fUr VGlker
bund einberufene Versammlung am 14. November 1919 von nationalistischen Krei
sen gesprengt wurde. ") 

Ole • Deutsche Liga flir V61kerbund· unterstlitzte den VGlkerbundgedanken 
keinesv.:egs nur aus Grilnden der Realpolitik. Man sah zwar ein, dass augen blick
lich weite Kreise lediglich aus praktischen Erwlgungen heraus flir den VGlker
bundgedanken zu erwlrmen seien, wUnschte aber andererseits eine Erflillung des 
deutschen Volkes mit dem wahren Villkerbundgeiste, um es zur Mitarbeit an 
dem Bunde vorzubereiten. Bereits am IS. Juli 1919 unterbreitete die .Deutsche 
Liga flir VlSlkerbund" dem preussischen Unterrichtsministerium den Antrllg, auf 
den pr. Universitllten und Hochschulen Einrichtungen zu schaffen und durch 08-
wllhrung von Mitteln zu unterstUtzen, welche eine stlrkere Verbreitung vGlker
rechtlichen Wissens und v61kerrechtlichen VerstAndnisses im deutschen Volke zu 
bewirken geeignet seien. In einer eingehenden, von Prof. Liepmann ausgearbeite
ten Denkschrift 8) wurde diese Auffassung nAher begrUndet: wir hAtten bisher das 
vlSlkerrechtliche Wissen viel zu gering eingeschlltzt, und wir kilnnten zu Ansehen 
und neuer Kraft nur gelangen, wenn wir mit geistigen Waffen die VGlker zu ero
bern versuchten, wie in der Bl!itezeit des deutschen Humanismus, 'wenn wir die 
Macht villkerverbindender Ideen zu solcher Kraft propagierten, dass sie den Welt
hass gegen Deutschland fiberwAnden und die anderen VOlker wieder Vertrauen zu 
uns fassten. Erste Vorbedingung dazu sei, dass wir das Fundament zu einer mOg
lichst tiefen .ond breiten v61kerrechtlichen Bildung des ganzen Volkes legten. An den 
UniversitAten miisste die Bedeutung des internalionalen Rechtes ganz anders zum 
Ausdruck kommen als bisher. Der vGlkerrechtliche Unterricht miisse voill Grund 
aUs reformiert werden. Dazu gehGre die Verwirklichung folgender Forderungen: 
I) Schalfung besonderer Villkerrechtsprofessuren an allen grOsseren Universitllten, 
2) Erteilung von Lehrauftrllgen flir VOlkerrecht an geeignete Dozenten, 3) AlIge
meinverstllndliche VorJes~ngen fiber VGlkerrecht flir Studierende im ersten Se
mester, 4) Besondere VQrlesungen Uber einzelne Fragen und Gebiete des VOlker
rechts, 5) Anerkennung des Villkerrechts als eines regulilren Prilfungsfaches. 
6) Ausstattung aller jurislischen Seminarien mit dem unbedingt zur Orienlierung 
und Ausbildung erforderlichen vGlkerrechtlichen Handwerkszeuge. Ferner wurde 
angeregt, dass die neu gegrilndeten Volkshochschulen das VOlkerrecht in den Rah
men ibres Lebrplanes aufnehmen soli ten. Diese Anregung hatte leider keinen unmit-

') S. 10. 
') Es sollte an '.n.m Abend ein VortrIg von Prof. Goetz fiber .Nation nod Valkerband" ,.hal ..... er

den, dOl" spileT ala 10. Flugschrill dOl" DeulSdlen Lip Iii. Volk.rband (1920) ersc:hien. 
.) .Die Pftege des Volken-ec:bts an den deutscben Universititell-, Heft 6 del' MonognpbieD mm V61-

t.rI>nnd, Berlin 1919. 
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telbaren Errolg. Der Unterricbtsminister stimmte -in Seiner Antwort yom 9. Februar 
1920 zwar allen Fordernngen grundsllZlicb zu; meinte 'aber, dass mit Rtlcksicbt 
auf die Iinanzielle Lege des Staatesdie Errichtung hesonderer P;rofessuren filr Vill
ke~t vorlilufig zu seinem lebhaften Bedanem nicht in Betracht kommen kllnne. 
In" einer zweiten Denkschrift yom 19. januar 1920 wurde unter Bezugnahme auf 
Art. 148 der Reicbsverfassung bei dem preussischen Unterrichtsministerium und 
dem Reichsministerium des Innem beantragt, schon in den Mheren Schulen und 
Volkshocbschulen den rechten Sinn filr die villkerrechtlichen Probleme unserer 
Zeit zu wecken: die Reform dllrfe sich nicht darauf beschrilnken, auf die Studen
ten einzuwirken, sondem mtlsse Verstlndnis bei dem ganzen deutschen Volk Zq 

erwecken sucben. Es erscheine deshalb angezeigt, bei der AusbiJdung der ktlnfti
gen Lehrer fUr Staatsbtlrgerkunde dem Villkerrecht die ibm zukommende Bertlck
sicbtigung zu sichern, sowie bei der allgemeinen Priifung (Kulturprtlfung) der Ober
lehrer aucb villkerrechdicbe Kenntnisse zu verlangen. Da man hierdurch nur die 
zukiinftigtm Lehrer, und zwar wesendich nur die Lehrer Mherer LehranstaIten, er
reicbe, nieht aber" die Volksschullehrer, so bedtlrfe es zum mindesten fIlr die Ober
gangszeit einer Erglnzung: zwei- bis dreiwllchentlicher staatsbtlrgerlicher Kurse, und 
zwar mit Einschluss und mit besonderer Betonung des VGlkerrechts fUr die jelZt 
schon im Amte be6ndlichen Lehrer. Aber auch ausserhalb des rein staatsbtlrger
IicbenUnterrichts mtlsse man versuchen, den Sinn der jugend auf Fragen des 
Vlilk~rrechts zu lenken, wozu besonders der Unterricbt in Geschichte, Geographie 
wid Sprachen vielfacb Veran\assung gebe. Auf diese Denkschrift antwortete der 
Unterrichtsminister am 23. MlIrz 1920, dass die Ausfilhrungenganz in der Rich
"tung seiner eigenen Bestrebungen ligen und deshalb Bertlcksichtigung 6nden 
wOrden. 

Die beiden soeben genannten Denkschriften gingen von der vlllkerrechdichen 
Abteilung der Deutschen Liga filr Vlllkerbund aus. Gleichzeitig waren die Abtei
lungen der Liga filr Erziehung und Schulwesen in Ihnlichem Sinne tiltig. Man 
strebte nach einer Stilrkung des pazi6stiscben Elements in den schon bestehenden 
pldagogischen ReFormvereinen und gab Yom 1. jannar 1920 ab ein hesonderes 
Organ .lnternalionale Erziehungsrundschau" heraus. Man machte remer Eingaben 
an das Unterrichtsministerium tlber die UmgestaItung der Lehrbtlcher. Das Unter
richtsministerium wies n. Lauch durch einen Runderlass die Schulen an, Rlume 
nnd Zeit fUr Rezitalion oder VortrIge, die die Liga veranstaltete, zur Verfllgung 
zn stellen. Weiter "ist nocb hervorzuheben, dass ein besonderer Esperantoausschuss 
filr die Verbreitung einer Weltspracbe durch den Villkerbund eintrat. 1) 

Dazu kamen zahlreiche IIlfendiche Untemehmungen grGsseren Stils, durch die 
die Liga die IIlfentliche Meinung zu beeinftussen suchte. An Naumanns .Staats
btlrgerscbule" wie an der Berliner Handelshochschule worden Vorlesungen tlber 
den Vlllkerbund veranstaltet. Femer wurde im Winter 1919/20 eine Vortragsreihe 
• Das neue Deutschland in der neuen Welt" arrangiert, in der u. L Reichspostmini
ster Giesbens, der spltere Minister Simons, Unterstaatssekretilr Becker nnd Ge-

') VergL _ den ErIua des B_weigIocben _ v. 14. Sept. 1920 in den .Mittel. 
bmpa ..... Dealschen Fri~oIt' 1921, s. 18 If. 
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lehrte wie Schiicking und Mendelssohn Bartholdy im Sinne des V61kerbundgedan
kens sprachen. Der westdeutsche Bezirk der Liga fiir VOlkerbund veranstaltete am 
11. Oktober 1919 einen besonderen Kongress, auf dem namentlich die wirtschaft
lichen und politischen Probleme des VOlkerbundes von Mllnnem wie Bonn, '), 
Cassel") und Wertheimer I) behandelt wurden. Zahlreiche VerOffentlichungen dien
ten der wissenschaftlichen Vertiefung der V61kerbundidee. ') 

Dass auch die Propagandatllligkeit der V(Slkerbundliga eifrig weiter betrieben 
wurde, geht daraus hervor, dass im Jahr 1919 nicht weniger als 10 Ortsorganisa
tionen 5) ins Leben gerufen wurden. Durch besondere Ausschiisse sowie ein Preis
ausschreiben suchte man katholische und evangelische Theologen sowie die Frei
Maurer zu gewinnen. 

In gleicher Richtuog wie die • Deutsche Liga fiir VOlkerbund' wirkte die 
Deutsche Friedensgesellschaft. In einem weit verbreiteten Aufrufe yom Juli 1919 
wurde betont, der VOlkerbund des Versailler Gewaltfriedens sei von dem durch 
die pazi6sten vertretenen Ideale weit entfemt. Aber seine Einrichtungen seien 
immerhin entwicklungsfllhig, und man miisse mit jenen, die in allen Lllndem im 
Sinne der intemationalen Rechtsidee wirkten, an seinem Ausbau mitarbeiten, Die 
pazi6stische Idee miisse die beherrschende Idee unserer ganzen Polilik werdeo. 6) 
Der Aufruf forderte zum Schluss zum Beitritt in die Deutsche Friedensgesellschaft 
auf. Als yom 24. bis 26. Oktober 1919 in Kassel eine ausserordentliche General
versammlung der Deutscben Friedensgesellscbaft tagle, T) wies sie daraufhin, dass 
eine Revision des Friedensvertrages nicbt mit leeren Protesten zu erreicben sei, 
sondem nur im Rahmen des V61kerbundes und in engster Zusammenarbeit mit den 
auslllndischen Gesinnungsfreunden. Sie betonte weiter, sie balte es fiir ibre 
Pflicht, iiber das Wesen des VOlkerbundes aufzukillren und dafUr zu kllmpfen, 
dass die alte Politik der Hinterhilltigkeit durch eine solche der Aufrichtigkeit ersetzt 
werde. Nichts kOnnte mehr das Ansehen Deutschland vergrllssern als ein unzwei
deutiger Sieg des pazi6smus. Freilich war die Meinung iiber den VlIlkerbund selbst 

') "Volkerbund u.luswirtige POlitik-, Gotha 1920, Fr. A. Perthes. \ 
') ,. WeJtwirtschaft u. Geldverkehr unter besonderer Beriicksichtigung des Valutaproblems- ebenda. 
.} "Wirtscbaftliche Wirkungen des Friedensvertrages-, ebenda. 
.) Vergl. die Monographien der Deutschen Lip ftir Volkerbundj lusser den bereits genanntea: V .... 

Jentin: die 48er Demokratie und der Volkerbundgedanke; Scbitzel, Volkerbund and Gebietserwerb; 
derselbe, Intemationale Arbeiterwanderungen; Opel, Der Schutz der nation.len Minderheften, 1Imf.
lich Berlin 1919. Ferner wurdeo zur Benutzung liir die Ortsgruppen und _Redner des Bundes 
.Mustervortrige fiir Volkerbundredner- verOl!'endicht. Eine von det Liga vennlasste Schrift von 
Hath: .Volkerbund and Weltwirtschaft- (Berlin 1919, Franz Siemenroth) suchte insbesondere die 
winschaftlichen Kreise, ein Sonderdruck eines Aursatzes von Richter .Christentum uod V61ker-
band- die evangelisc::hen Kreiee, ein Sonderdra.ck fiber den .BluntschliaUSIChuss det DcatlChen 
Lip fUr Volkerbund- die Freimaurerkreise fUr den Valkerbundgedankeo zu lnteressieren. Siebe 
remer Schitzel, Probleme des Valkerbundes, Berlin 1919, Hans Robert Engelmann; derselbe, Na
tionalisml18, Boischevismus, Volkerbund, Berlin 1920, ebenda; sowie Wehber" Die Pariser V61-
kerbandalde nebs< den Urkunden iiber die Paris .. Verhandlangen, dem Huger Sc:bledsgericb ...... 
kommeo nsw., Berlin 1919, Vereinigang wissenschaftJicher Verleger; derselbel"Fiihret durcb die 
Valkerbundliteratur, dritte Ratgeberscbrifl: des Diirerbundes, Miinchen 1919, Callwey. 

• Ende 1920 umlasste die Organisation der Up 12 Landeaorpnlationen and 8 kleine", _ne . 
• ) Oe Jone L L O. S. 671 fr. 
') Friedenawarte 1919 S. 170 fr. 
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in pazilistischen Kreisen auch damals nieht einheitlieh. Alfred H. Fried, der schon 
in einer Znschrift an den VIII. Deutschen Pazifistenkongress den Vlllkerbund a1s eine 
KlUTikatur auf den wahren VOlkerbund bezeiehnet und erklllrt hatte, man milsse 
allestun, um die Deutsche Regierung yom Eintritt in diese neue heilige Allianz 
abznhalten, 1) war naeh wie vor ein Gegner des Genfer Bundes. 

Dass die Deutsche Regierung weiterhin vllikerbundfreundlieh gesinnt war 
und die Meinung der Mehrheit der paziBsten teilte, ergibt sieh aus ihrer Erkilirung 
Yom 13. November 1919. Damals 'waren nilmlieh Geriiehte aufgetaueht, dass in der 
Sebweiz von deutscher Seite die gegen den VlIlkerbund geriehtete Propaganda un· 
terstlitzt werde. Die deutsche Regierung erkiArte damals, sie stlude dieser gegne· 
rischen Bewegung, welehe den Eintritt der Schweiz in den V6lkerbund zu verhin· 
dem suehe, durchaus fern. Sie glaube naeh Wie vor, dass der Ausbau des V6lker· 
bundes durch den Beitritt der ihm zurzeit nach nieht angeh6renden Staaten gef6r. 
clert werden mlisse. "> 

IV. DIE ERSTE TATIGKEIT DES VOLKERBUNDES UNO 

IHRE WIRKUNG AUF DIE DEUTSCHE OFFENTLICHKEIT. 

Am 10. Januar 1920 !rat naeh der RatiBkation des Versailler Friedensvertrages 
dc:t' V6lkerbund ins Leben. Die deutsche Olfentliehkeit verhielt sieh im allgemeinen 
skeptiseh zu der neuen SeMpfung, da man noeh zu sehr UDter dem Eindrueke der 
. Friedensbedingungen stand. Aber mit dieser Skepsis verband sieh in weiten 
Kreisen eine kleine, wenn aueh sehr lelse Hoifnung, der V61kerbund k6nne doeh 
vielleieht erfreulieher und vor allen gereehter wirken, als man zuerst geglaubt hatte. 
Die blosse M6gllehkeit, dass der Vlllkerbund die HArte der Friedensbedingungen 
mildern klInne, war, wenn aueh nieht unmittelbar, gegeben. 

Freilich wirkte schon in dem Augenblieke der RatiBkation des Friedensvertra· 
ges das Fernbleiben Amerikas unglinstig auf das Ansehen des Vlllkerbundes in der 
till'entliehen Meinung Deutsehlands. Man glaubte, - und die spllteren Ereignisse' 
in Amerika verstllrkten diese Meinung mehr und mehr -, dass von· Amerika aus 
ein neuer Bund ins Lebeu gerufen werden wlirde, der dem Ideal eines wahren 
Bundes der VOlker entspreche. ') 

Die grosseu pazifistischen Organisationen Deutschlauds erkllrten orneiell, den 
neuen Bund uuter allen Umstlnden stlitzen zu wollen. Bemerkenswert ist beson· 
ders folgende Illl'entliehe Kundgebung der .Deutsehen Liga fIlr V61kerbund" yom 
10. Januar 1920: ,- . 

• Der Friedeu ist iu Kraft getreten - ein Friede nieht der Verstllndigung 
und VersGhnung, s!,udern der Gewalt. Aber durch den Friedensvertrag wird 

.) Friedenswarle 1919 S. 114 Jr. 
'I De Jong L •• O. II, S. 100 • 
• ) VgI. u ... den AuIsaIz lama In den .MltteiIuogen der Deutschen Lip Iiir V6l1terbund" YOm 15. 

Oklober 19Z0. 
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zum ersten Mal in der Weltgeschichte politische Wirklichkeit, was der KII
nigsberger Philosoph Immanuel Kant als deutschen Begriff geprlgt und als 
Menschheitsideal gefordert hat: der VOlkerbund. Freilich kein wahrer Bund 
von gleichberechtigten, gleichgerichteten VGlkern, sondern ein VOlkerbund, 
noch diktiert vom Misstrauen der siegreichen Obermacht, aber doch ein An
fang, der schon bald uebeR der heutigen Weltmacht unserer bisherigen Feinde 
auch die gesamten Krllfte unserer Nachbarn, der bisherigen Neutralen, in sich 
vereinigen wird. Dieser VlSlkerhund soli einen dauernden Frieden schaffen, 
aber er soli auch - nach ausdriicklichen Bestimmungen des Friedensvertra
ges selbst, diesen Frieden lIndern. Die den Frieden angenommen haben, Bnden 
also im V6Ikerbunde die Mittel, an der Revision des Friedensvertrages zu ar
beiten; die den Frieden ablehnten, erhalten im VOlkerbund die einzige Waffe, 
die uns geblieben zum Kampf fUr einen wirklichen Frieden, wie ihn nicht nur 
Deutschland, sondern die ganze Welt braucht. Die Arbeit im und am VGlker
bund ist daher die grllsste politische Aufgabe der Zukunft. Wer am neuen 
Deutschland mitschaffen und an einer gerechten Weltordnung fUr aile VOlker 
mitbauen will, ,der muss Vlllkerbundpolitik treiben .• 1) 

Nicht aile paziHstisch orientierten Persllnlichkeiten dachten freilich so wie die 
• Deutsche Liga fUr VOlkerbund·. Gelehrte wie Bernhard, Kraus, Liepmann und 
Meurer, die an sich dem VGlkerbundgedanken durchaus sympathisch gegeniiber
standen, hatten nach wie vor gegen diesen VOlkerbund die schllrfsten Einwllnde zu 
erheben. In Liepmanns Schrift 0) wurde der Pariser VOikerbund als solcber abge
lebnt und der Eintritt Deutscblands in ihn beklmpft; Kraus') und Meurer') liessen 
nur eine leise MOglichkeit zu, dass es gelingen werde, den gegenwllrtigen Vlliker
bund lebensfilbig zu gestalten, und Bernhard 6) befUrwortete den Zusammentritt 
einer neuen Friedenskonferenz zur Schalfung eines wahren Vllikerbundes. Trotz 
allem war in den fUhrenden Schichten des Volkes noch ein Resonanzboden fUr den 
VGlkerbundgedanken vorhanden. Das beweist vor allem eine Versammlung, die am 
28. Januar 1920 von mehreren grossen Vereinigungen in der Berliner Handels
hocbschule veranstaltet wurde und in der fUhrende PersOnlicbkeiten des Wirtschafts
lebens und der Wirtschaftswissenschaft zu Gunsten des VOlkerbundes sprachen. 0) 

Auch erscbien damals der' gross angelegte, geistesgeschichtliche Versuch von Veit 

.) Siehe Deutsc:he Lip Iiir Volkerbund, Bericht fiber do Johr 1920, S. 3 If. D_lhen Gedanken 
sind ausfiihrlicher erliutert'vOD Jickh in den .Mitteilungen der Deutschen Lip llir Volkerbund
yom 10. Januar J920 and ill der ,Deutscheo Polmll;- 1920, Heft J; Jetzterer ArtikeJ iat Iw:h 
Ills 5endenlruck Nr. 8 der Deutsc:hen Lip Iiir VOlkerbund ersc:hienen. 

'> ,Der Friedeosvertrag nod der Volkerbund-, Hamburg 1920, W. Gente. 
') ,Yom Wesen dea Volkerbundes', Berlin 1920, Deutsche VerIagsges. f. Polit. unci Geschicbte. 
<) .Die Grundlagen des Versailler Fried ... and der Volkerbund", Wilrzbnrg IgZO, Kabilzsc:b I< 

Mannich; derselbe, .Handbucb der Politik-, 3. Autl., II, S. -302 If. 
') ,Was win! IUS dem Valkerbund? Det Rur nach einer Deaen Huger Konferem:-. BertiD 1920, 

J. Springer. Skeptiscb ist ouch die Sohrilt v. Thaddena • Volkerrecht and Volkerbund" Hell 8 der 
Monographien zam Volkerbund, Berlin 19Z0. 

OJ .Wel_halt und WeUarbeilBl'echt", ReeleD von Giesberta, August Muller, Hans Kraemer, AI· 
fred Manes, Berlin 19Z0, Simion. 
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Valentin ilber die .Gescbicbtedes VlSIkerbundgedarikens in Deutschland". der die 
grossen Traditionen des deutscben Volkes auf dem Gebiete des pazi6smus und der 
VIIlkerbundidee bis zum Jahre 1890 vor Augen fiibrte. Eine bald darauf erscbei
nende. gleicbfalls umfangreicbe Arbeit des Milncbener Universitlltsprofessors v. 
Grauert • Zur Gescbichte des Weltfriedens. des VIIlkerrecbts und der Idee einer 
Liga der Nationen" ') war freilicb skeptiscber. was um so mebr zu bedauem war. 
a1s das Buch das Ergebnis eifrigen Nacbdenkens und Studiums ilber die Frage 
war. Wertvoll war scbliesslicb, dass die von Alfred H. Fried berausgegebeiJe .Frie
denswarte", ibre bisberige Opposition gegen den Genfer Villkerbund aurgab. zwar 
nacb wie vor scbarfe Kritik ilbte. aber docb nunmebr dazu aulforderte. mitzuwir
ken. dass der Villkerbund die grosse moraliscbe Macbt auf der Welt werde."> 

Diese eifrige Arbeit der Freunde des V6lkerbundgedankens 'erlitt einen scbwe
ren Stoss. als die, Franzosen am 6. April 1920 obne vorberige Befragung des V6l
kerbundes in den Maingau einrlickten. Frankreicb begrlindete sein Vorgeben damit. 
dass Deutscbland den Art. 43 des Versailler Friedensvertrages und die im August 
1919 bierzu abgescblossenen Sonderabkommen verletzt babe, als es ilber die ibm 
gestattete Zahl binaus Truppen ins Rubrgebiet sandte.' Es berief sicb insbesondere 
auf Art. 44 des Friedensvertrages, wonacb ein Verstoss gegen Arlikel 43 als feind
,licbe Handlung gegenliber den Signatarmllcbten und a1s Versucb einer, Stllrung des 
Weltfriedens zu betracblen sei. Es kann in diesem Zusammenbange - besonders. 
da .eeitdem drei Jabre vergangen sind und die fraoztisiscben Truppen inzwiscben 
wieder zuriickgezogen wurden - nicbt darauf ankommen. zu untersucben. wen 
damals die Hauptscbuld an jenem bedeutsamen Konflikt trat. Es genUgt festzustel
'leo. dass jener Vorfall in Deutscbland eine begreiflicbe Erregung bervorrief. 

In einer eingebenden Denkscbrift Yom 26. April 1920 an das Sekretariat des 
V61kerbundes fiibrte die .Deutscbe Liga fUr Villkerbund" aus. Frankreicb sei nicbt 
berecbtigt gewesen. eigenmllcbtig die Stlidte Frankfurt, Darmstadt usw. zu besetzen; 
es bltte vielmehr den Streitfall dem V61kerbunde vorlegen milssen. Aus Art. 11 und 
17 dor Satzung ergebe sicb. dass kein Krieg, aucb nicbt mit einem Nicbtmitgliede. 
gefUbrt werden dUrfe. bevor aile friedlicben Mittel erscblSpft seien. Der Einmarscb 
in fremdes Staatsgebiet mUsse unzweifelbaft als eine kriegeriscbe Handlung ange
soben werden; denner verletze aufs scbwerste das Recbt des betrolfenen Staates 
auf Selbsterbaltuog. Deu~cbland babe die V61kerbundsatzung mit den Friedens
bediogungen aogenommen; os babe daber ein Recbt darauf. dass die Satzung ebenso 
gewissenbaft geacbtet werde wie die ilbrigen Artikel des Friedensvertrages. Der 
Bund blltte die Pflicbt gehabl, von Amtswegen einzugreifen. nacbdem ibm Frank
reicb den Fall nicbt unterbreite! blltte. Nacbdem dies versllum! sei. wlire es erst 
recb! Aufgabe des Bundes, sicb mit dieser Frage zu befassen. zumal die Deutscbe 
Regierung sicb bereits offlziell in dieser Angelegenbei! nacb Genf gewandt babe. 

'I MUnch.n 1920. Kommloslonsverlag. Herd .... h. Buchbandlong. b.rauagageben von d •• G ......... 
geaellscbaft. Von wesentlich h6herer Warte schriob .damals Heldmann, Unlversititspl'Otessor in 
Halle Ober .Zwei Menschenalter deutscher Gescbichte-, Leipzig 1920, Verlag: Naturwissenschaft. 

'I B ... nd .... cbarakt.ristlsch In diese. Hlnslchl lsI Fried. Aufsatz .Cer Weg des V6Ik.rbund .. •• 
Frledenswarte 1920. S. 108. 
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Gerade jetzt komme alles darauf an, dass der V6Ikerbund sein Ansehen in der 
Welt durchsetze. Das Vertrauen in seine politisch-wirksame Kraft k6nne nicht bes
ser gestKrkt werden, als wenn er liber das franz6sische Vorgehen eine Entschei
dung flllle, ohne Rlicksicht auf die diplomatische Erledigung durch den Obersten 
Rat. Die Denkschrift war unterzeichnet von Prof. Schlicking. An ihr hatten eine 
Reihe bedeutender VllIkerrechtslehrer mitgearbeitet Irgend einen Erfolg hatte die 
Denkschrift leider nicht, obwohl die englische League of Nations Union dem V6lker
bundsekretariate gegenliber den gleichen Standpunkt wie ihre deutsche Schwester
gesellschaft vertrat. 

Es ist ohne wei teres klar, dass die UntKtigkeit des V61kerbundes in dieser Frage, 
gleichgliltig ob das Vorgehen Frankreichs berechtigt war oder nicht, in Deutsch
land den stilrksten Eindruck machte. Der Einmarsch der rranz6sischen Truppen in 
den Maingau erbitterte die Volksseele umso mehr, als sich gerade vorher das ganze 
Iiberale Deutschland des Kapp-Putsches erwehrt hatte und aile Gutgesinnten an der 
Emeuerung Deutschlands mitarbeiteten. Der Einmarsch in den Maingau stlrkte die 
chauvinistische Agitation masslos. Sie schwilchte das Ansehen der um ihre Zukunft 
ringenden, jungen Republik und gleichzeitig auch den V6lkerbundgedanken. Viele 
waren jetzt noch mehr von der irrtlimlichen Auffassung durchdrungen, der Genfer 
V61kerbund sei nur ein Bund der Sieger und daher sei es ganz selbstverstilndlich, 
dass er zu Frankreichs Vorgehen schweige. Diejenigen, die weiter blickten, erkann
ten allerdings an, dass der V61kerbundrat, selbst wenn er guten Willens wire, 
schwerlich eine Machtprobe gegenliber dem Obersten Rate oder Frankreich go. 
genliber versuchen dlirfe. Denn ein Misserfolg in dieser Richtung wnrde sein An
sehen noch mehr behindert haben. Jedenfalls trat hier auch den begeistertsten An
hllngern des V61kerbundgedankens vor Augen, dass mit der juristischen Organisation 
als solcher noch nicht alles erreicht sei, dass man jetzt erst einmal den Erfolg des 
Kampfes zwischen dem Obersten Rat und dem VHlkerbundrat abwarten mlisse, ehe 
Yom VllIkerbunde eine praktische Betlltigung in grossen Lebensrragen zu erwarten 
5Oi. In ihrer 1920 begrUndeten Monatsschrift .Neue BrUcken" sprach sich die 
.Deutsche Liga flir V6lkerbund" folgendermassen liber die Wirkung des Sfhweren 
Zwischenfalles aus: .Die Schwierigkeit einer stetigen Arbeit am VlSlkerbundgedao
ken wird dadurch gekennzeichnet, dass wir jeden Bericht beginnen mlissen mit der 
Feststellung eines neuen Ereignisses, das unsere Bestrebungen beeintrilchtigt und 
den Widerhall in der ISlfentlichen Meinung vermindert Der .Einmarsch der Fran
zosen in den Maingau am 7. April hat nicht nur auf unsere. dortige Ortsgruppe, 
sondern auch auf das Vertrauen in das V6Ikerbuodideal liberhaupt eine schlimme 
Wirkung gehabt· 1) 

Dem Zwischeofall bezliglich des EinrUckens der Fraozosen in den Maingau folgten 
eine Reihe weiterer Ereignisse, bei denen nacIi Ansicht der deutschen Olfentlich
keit der VlSlkerbund versagte. Bei dem Angri8' Sowje!;;Russlaods gegenliber Persieo 
wie der BedrUckuog Armeniens durch die tlirkischen Nationalisten blieb der VISI
kerbund trotz der Hilfegesuche Persiens und Armeniens genau so untlltig "ie 
wilhrend des polnisch-russischen Krieges. Dazu kam ein aoderer, Deutschland unmit-

.) ApriIlMai 1920, Nr. 415 S. 3. 
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telb~ betrelfender Fall. Die franzlisische Regierung 'stellte wegen der Herabholung 
der franzllsischen Flagge durch einen Deutschen von .!lem Berliner franzllsischen 
Botschaftspalais Forderungen, auf die die Deutsche Regierung nicht glaubte einge. 
hen zu kllnnen. Von deutscher Seite wurde deswegen vorgeschlagen, die Frage 
dem Vllikerbunde zu unterbreiten und der franzllsischen Regierung eine entspre. 
chende Note ilbermittelt mit der Erklilrung, dass Deutschland die Bestimmungen 
der Artike112-16 der Vllikerbundsatzung anerkennen wolle. In einem Gesprlche 
mit einem Mitgliede der .Deutschen Liga fIir Vllikerbund" ilusserte sich im 
Juli 1920 der Reichsminister des Aussem Dr. Walter Simons in diesem.Zusam. 
menhange folgendermassen:1) 

• Wir haben die Vllikerbundsatzung, ohne Mitglied werdim zu kllnnen, un· 
ter.zeichnen !lnd die Wirksamkeit des Vllikerbundes praktisch anerkennen 
milssen in allen den FiIIlen, wo er gemilss dem Friedensvertrag Aufgaben uns 
gegenilber ilbemommen hat: als Treuhilnder des Saargebietes, als Schiltzer der 
freien Stadt I)anzig hat er schon eine fIir uns schmer.zliche Bedeutung gewon. 
l1en. In anderen FiIIlen ist seine Wirksamkeit bisher hinter den Aufgaben 
zurilckgeblieben, die ihm durch den Friedensvertrag gesetzt sind. Ich 
erinnere nur an die Frage der deutschen Kolonien. Umso grllsseres Interesse 
haben nicht nur wir, sondem aIle Signatarmllchte des Friedensvertrages dar· 

• an, dass die guten Grundlagen, auf denen der Gedanke des Vllikerbundes 
TUht, sich bewllhren kllnnen. Die festeste Grundlage muss sein das Princip 
der Schiedsgerichtsbarkeit Es zur Anwendung zu bringen, bietet' sich hier 
im Grunde eine Gelegenheit: mit dem Prinzip kann er zugleich sich selbst 
durchsetzen und sein moralisches Ansehen wieder stllrken, das die Ereignisse 
im Osten bedenklich erschilttert haben·. 

Leider warde der Vorschl~g der Deutschen Regierung von der franzllsischen 
Regierung nicht angenommen. Auch dieser Vorfall land seine Erledigung erst sehr 
split, nachdem er die IIffentliche Meinung ilber aIle Massen erbittert hatte. 

Gleichfalls im Juii 1920 fand die Konferenz von Spa. statt, die u. a. Deutsch. 
land in zwei Protokollen Besetzung des Ruhrgebietes filr den Fall der Nichterfill· 
lung androhte. Auch diese Beschlilsse IlIsten emeut eine starke Gegnerschaft ge· 
gen den VlIlkerbund aus. In einer feierlichen Erkllrung betonte die .Deutsche Liga 
filr Vllikerbund", die einseitige Aufstellung jener Strafmassnahmen verstosse nicht 
nur in der Form, sonderl! auch dem Inhalte nach vlllkeJTechtlich gegen die guten 
Sitten; nichl nur sei es unzulilssig, den Schuldner haftbar zu Machen auch fIir 
FiIIle der NiehterfilIlung des Vertrages, die er nieht zu vertreten habe; es sei eben· 
so 11.I1Zulllssig, im Frieden und angesiehts des Bestehens des VlIlkerbundes eine 
schwere Gewaltmassregel anzudrohen, die mit dem Geiste der Vllikerbundsatzung 
nieht in Einklang zu bringen sei. Noeh . unertrlglieher werde diese Drohung da· 

') .N ••• BrUcken", hera_boo von der Deutschen Llga IiIr VSlkerbund, Joll 1920 Nr. 7 S. I. 
ff, dazu sucb PriedsAufsatz .Dcr Flaggensalut 1m Uchte derValkerbundsidee-, Milnchener Post, 23. 
JuII1920. 
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durch, dass der Glilubiger selbst darllber zu entscheiden habe, ob der Schuldner 
seine Verpflichtungen erflillt habe. Durch die Vllikerbundsatzung sei die Bedeutung 
der Schiedsgerichtsbarkeit zur feierlichsten Anerkennung gekommen. Gerade von 
den BegrUndem des VllIkerbundes hlltte diese Idee nicht in dem Augenblicke aus
ser Acht gelassenwerden dflrfen, wo sich eine MlIglichkeit zur Verwirklichung er
geben habe. Die • Deutsche Liga flir VllIkerbund· bitte daher aile Anhllnger des 
Vllikerbundgedankens, ibre Aufmerksamkeit auf diesen Punkt zu lenken. ') Indem 
wir diese Auft'assung der • Deutschen Liga fUr Vlllkerbund· wiedergeben, wollen 
wir lediglich nachweisen, wie selbst auf die Anhllnger des Vllikerbundes in Deutsch
land das Ergebnis der Verhandlungen vom Spaa wirkte. 

Hatte man so wiederholt in Deutschland Gelegenheit gehabt, zu beobachten, dass 
die grossen europilischen Fragen ausserhalb des Kreises des Vllikerbundl's geregelt 
wurden und der VlSlkerbund bei wichtigen Streitflllen schwieg, so glaubte man wei
terhin die Tltigkeit des Vllikerbundrates in den ihm durch den Friedensvertrag zu
gewiesenen Befugnissen scharf kritisieren zu mflssen. Es wurden bereits oben die 
Worte des deutschen Aussenministers Simons anlilsslich des Fiaggenzwischenfalls 
wiedergegeben, in denen er sich gegen die Tiltigkeit des Bundes, Danzig und die 
neuen Kolonien betreft'end, absprechend llusserte. Man hatte vor allem erwartet, dass 
der Vllikerbund die Mandate selbst verteilen und die Verteilung nicht den Alliier
ten und Assoziierten Uberlassen wUrde. Eine andere bedeutsame Entscheidung, die 
dem VllIkerbunde durch den Friedensvertrsg flbertragen war, betraf das Schicksal 
von Eupen-Malmedy. Diese bisher deutscheli Kreise waren durch den Friedensver
trag in belgische Souverilnitilt Ubergegangen. Doch war der Bevlllkerung das Recht 
zugesprochen, sich darUber zu lIussem, ob sie deutsch bleiben wolle; sie sollte die
sem Wunsche durch Eintragung in Listen Ausdruck geben kOnnen, die von den 
belgischen Behllrden auszulegen waren. Von diesem Rechte machten nur 271 Be
wohner von 6100 Gebrauch, worauf der Vlllkerbundrat durch Entscheidung von 20. 
September 1920 ") das Gebiet endgUltig Belgien zusprach. In Deutschland wurde 
das uDgflnstige Ergebnis auf die Methode der Volksabstimmung zurflckgeflihrt, die 
zweifellos an sich anfechtbar war, aber doch wohl nicht a1lein das flir D~utscbland 
geradezu k1l1glicbe Ergebnis erkllren tODDte. Man protestierte deutscherseits gegen 
die Entscheidung des Villkerbundrates und wflnschte, dass die Vlllkerbundversammiung 
das VerfahreD nacbprflfe, das dem Selbstbestimmungsrecht der VOlker widerspreche. 
Man hatte damals - wle spilter in der oberschlesischen Frage' - stark den Ein
druck, dass hier Fehler des Friedensvertrages von der deutscben Offendichen Mei
nung zu Feblem des V61kerbundes gestempelt wurden. Denn die schriftliche Ab
stimmung durch Einzeichnung in ausgelegte ListeD war ja durcb Art. 34 des Ver
sailler Friedensvertrages vorgesehen, uDd der VlllkerbuDd batte jedenfalls nicbt die 
Macht, diese Bestimmung zu ilndem. Sogar der IX. Deutsche pazi6stenkongress in 
BrauDschweig sprach die Holfnung aus, .dass der VllIkerbund kflnftig seiner in 
Eingang der Satzung verkllndeten Aufgabe, Gerecbtigkeit herrscben zulassen, nach-

I) Neae Bricken a. L o. s.. t. 
') JOumal oftlae! de .. Societ6 d .. Neona 1920, Nr. 7 S. 404 If. 
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kommen und dem Selbstbestimmungsrecbt der Bevtilkerung Geltung verschafl'en 
werde." 1) 

~weifellos war die Art der Entscheidung ilber Eupen-Malmedy nicht erfreulich, 
und iIisofem war das deutsche Volk materiell doch wohl rjchtig beraten, wenn es 
in der endgilltigen Oberweisung dieser Kreise kein htiheres Princip der Gerechtig
keit 2.U erblicken vermochte. Aber die Urheber des Friedensvertrages waren die 
Schuldigen, nieht die Organe des Vlllkerbundes. Trotzdem schadete die Entschei
dung Eupen-Malmedy dem Vtilkerbundgedanken in Deutschland sehr. 

Wie sich die deutsche 5f1'entliche Meinung zu den ersten Schritten des VlSlker' 
bundes steUte, ergibt sich besonders aus dem Ergebnis einer Rundfrage, die die 
Deutsche Friedensgesellschaft ilber die Stellung Deutschlands. zum VHlkerbunde 
aolisslich der Reichstagswahlen Mitte 1920 boi den Parteien und Kandidaten deS 
Parlaments veranstaltete."> Von den zentralen Parteileituogen schwiegen die beiden 
Rechtsparteien und die Kommunisten. Die Generalsekretarirate der Zentrumspartei ">, 
der Demokratisch!ln Partei und der beiden sozialistischen Parteien lusserten sich 
slmtlich vtilkerbundfreundlich. Dem entsprach die Stellung der einzelnen Kandida
ten.. Die zwei Antworten aus Kreisen der Deutschnationalen Volkspartei waren un
bedingt ablehnimd; von den drei Antworten aus Kreisen der Deutschen Volkspar
tei nod des Bayerischen Bauembundes waren zwei ffir den Eintritt Deutschlands 
in den VGlkerbund. Die Antworten der Mitglieder der Mehrheitsparteien entspra
chen der ofliziellen Parteiaufl'assung. Bemerkenswert war nur, dass der Vorsitzen
de der Demokratischen Partei sowie zwei andere Demokraten den Gedanken eines 
Revanchekrieges nicht unbedingt vemeinten. Sie erkiUrten: Die Revision des Ver
'sailler Friedens. sei von Deutschland auf dem Wege friedlicher VerstUndigung mit 
allen Mitteln zu versuchen und zu erstreben. Sich ffir aile Zukunft festzu!egen, auch 
filr den Fall, dass dieser Versuch misslinge, hielten sie mit den deutschen (nteressen 
Dicht ffir vereinbar. Es bedarf keiner nUheren Ausffihrung, wie bedenklich dieser 
Staodpunkt ist und wie er Wasser auf die Milhle derer war, die in Frankreich und 
anderswo keinen Glauben an ein neues Deutschland hatten. Die Entwicklung in 
der Demokratischen Partei war in der Folgezeit zunllchst so, dass man von dem 
paziflstischen Staodpunkt mehr und mehr abrilckte, wie das ja auch Petersen, der 
Parteivorsitzende, in der eben wiedergegebenen Erkllrung schon frilh getan hatte. 
Der tapfere Standpunkt eines Mannes wie SchDcking und einiger seiner Freunde, 
die ,den Iinken Flilgel der Demokratischen Partei ausmachen, konnte diese Ent-

') Nene Brilcken, Oklober/Novombor 1920, Nr. 10/11 S.2. 
, Mitteilungen der Deutschen Frledensg .. eUschaft 1920, S. 25, 45. 

1. ) Wenn man von den sozialistiscben Panelen absleht, so hat wohl das Zentrum die beste Haltung ge. 
geoGber den Problemen des PaziRsmua und des V61kerbundes in der Nachkriegszeit gezeigt. Dieser 
Partel gehOrten bzw. geh6reu I. auch Minnor wi. Erob.rger nod Wirth an. Nach dor Grundlage 
der Zentrumspartei, der chrlstlicben Weltanschauung, 1st dieses Resultat nieht verwunderllch. Bemerkt 
sei an dieser Stelle, daas 1m Jannar 1922 der Roichsparteltag des Zentrums Richdinien aufstelite, in 
denen folgendo Auftlhrungen entbalten waren: .Deutschlands Stellung zum Volkerbund und zu 
jeder Art Yon V6lkervereinigung 1st abhlngig zu Machen von der gteic:hmissigen Behandlung aller 
Stuten, unter Ausschluas lede. V.rhorrsehaft Irgend einer Michtogrupp •• Gleich.. Recht hat BUch 
in der AbrUstungslrage zu gelton. Deutschland muss den organischen Ausbau des V61kerrecbts ver .. 
treten. Die internationalo Regelnug 4 .. Arbeitsrechts, der Arbeitszeit' und des Arbelterschutzes 1st 
planmissig zu betreiben. - -:' -" . 
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wieklung vorU!uHg nieht hindern. Die Demokralisehe Partei hatte als Mittelpartei, je 
bedenklieher die aussenpolitische Lage Deutschlands sieh gestaltete, eine umso sehwie
rigere Situation. Sie fUhlte sieh veranlasst, urn bei den WlIhlern nieht aile Sympathien 
zu verlieren, mehr und mehr auf die Stimmung im Lande RUeksieht zu nehmen, 
die mit tiefer Erbitterung die Auswirkung des Versailler Friedensvertrages auf 
Deutsehlands Stellung in der Welt verfolgte. Die gleiehe Entwieklung ist aueh bei 
den grossen Pressorganen der Demokratisehen Partei zu verfolgen. Sehr charakte
ristiseh ist die abiehnende Haltung, die mit der Zeit das • Berliner Tageblatt" ge
genUber dem VH1kerbundproblem eingenommen hat. WlIhrend es erst lange Zeit 
ausfUhrliche Artikel Uber das VOlkerbundproblem gebraeht hatte, begann es all
ml!hlich den Genfer Bund zu verspotten. Dagegen wandten ihm die .Frankfurter 
Zeitung" und die. Vossisehe Zeitung" nach wie vor die grOsste Aufmerksamkeit 
zu. Aber aueh das Eintreten dieser einflussreichen Zeitungen rur den VOlkerbund
gedanken konnte nieht hindern, dass die Olfentliche Meinung dem Bunde gegenUber 
nicht nur skeptiscb blieb, sondern ihn sogar lediglieh als den Bundesgenossen der 
friiheren Feinde Deutschlands betraehtete. 

V. 0 J E BRA U N S C H WE J G E R F R JED ENS K 0 N G RES S E. 

Der immer stllrker werdende Skeptizismus gegen den Genfer VOlkerbund halte 
fUr die Entwieklung des deutschen paziHsmus u. L die Folge, dass der radikale 
FIUgel stllrker wurde. Vor dem Kriege hatte es im deutschen paziHsmus kaum ver
schiedene Richtungen gegeben. Der von Alfred H. Fried vertretene sogenannte or
ganisatorisehe PaziHsmus, der von der Formel .La Paix par Ie Droit" ausging, hatte 
von einer allmilhlichen Weltorganisation in der Richtung der Haager Friedens
konferenzen das Heil der Zukunft erwartet und erwartete es auch noch jetzt, nur 
dass man nieht mehr an das Werk Yom Haag, das von den Siegern des Weltkrie
ges in der Hauptsache aufgegeben worden war, anknUpfte, sondern an den Genfer 
VH1kerbund. Wir baben gesehen, dass sogar Alfred H. Fried es schliesslie)t.fUr das 
allein Richtige hielt, fUr eine Fortbildung des nun einmal vorbandenen VOlkerbun
deseinzutreten. Aueb der 1919 durch Karl Vetter,Redakteur der Berliner.Volks
zeitung", ins Leben gerufene .Friedensbund der Kriegsteilnehmer" mit antangs 
mehreren tausend Mitgliedern, der durch seine gewaltigen Strassendemonstrationen 
• Nie wieder Krieg" an den Jabrestagen des Kriegsbeginns 1920 und 1921 eine hOchst 
wirkungsvolle Propaganda fUr den paziHsmus betrieb, stand offiziell auf dem Stand-
punkte des organisatorischen paziHsmus. . 

Daneben aber trat immer stl!rker die Bewegung der Kriegsdienstverweigerer 
hervor, die die Heiligkeit des menscblichen Lebens Uber a1les schltzten und radi
kal jede Wehrpflicbt sowie jeden Verteidigungskrieg ablehnten. Sie beklmpften die 
VOlkerbundidee niehl, bielten im Gegenteil die Fortbildung des Bundes fUr eine 
der erstrebenswerten Aufgaben paziHstiscber Propaganda, jedoch nicbt rnr die in 
·Wahrheit enscheidende. Die geistigen FUhrer dieser Bewegung waren von AntRng 
an Dr. Kurt Hiller sowie Frau Dr. Helene StOcker. Hiller argumentierte im eiozel-
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nen folgendennassen: ') Das ursprllnglichste und vomehmste Recht des Indivi
duums sei das Recht auf Leben; del" Staat sei seiner Idee nach zuniichst dazu be
stimmt, dass Leben seiner BUrger zu schUtzen; aile anderen Aufgaben seien Ne
bensache,Nichtigkeiten im Vergleich zu diesel" einen; mithin bedeute ein Staat, del" 
Krieg mittels zwangsmiissig ausgehobener Soldaten betreibe, die Perversion seiner 
Idee. Unbedingte, k1ausellose Verwerfung del" sogenannten aligemeinen Wehrpflicht 
mUsse fill" den paziBsten des Selbstverstiindlichste Yom Selbstverstilndlichen sein. 
Del" Raub ganzer Liinder wiege weniger schwer als d!,r Tod eines einzigen Men
schen, del" leben wolle und leben klSnne. Es gebe kein Staatsinteresse, dessen Vel"
letzung objektiv ein gleich grosses Obel wiire wie die Verletzung des subjektiven 
Interesses irgend eines seiner Mitglieder am Leben; es gebe keinen Verteidigungs
meg; denn Leben' sei unter allen Umstiinden wertvoller als Besitz; die unschiitz
baren GUter: Nationalitiit, Sprache, Kultur sowie Religion k(lnne niemand einem 
rauben. Mit grosser Schiirfe wandten sich die Anhiinger dieses Links-pazi6smus 
besonders gegen· die demokratischen Pazi6sten, wei! in dem Parteiprogramm del" 
Deutschen Demokratischen Partei yom 12. Februar 1920 gefordert werde, das 
SHldnerheer Deutschlands baldigst durch ein Milizsystem mit allgemeiner Wehr
pBicht zu ersetzen, das zur Verteidigung del" nationalen Unabhiingigkeit Deutsch
lands geeignet sei. ") 

Kein Zweifel, dass die Richtung sowohl innerhalb del" Deutschen Friedensgesell
scJiaft wie innerhalb des Deutschen Pazi6stischen Studentenbundes Immel" mebr 
Anbiinger gewann. Das war kein Zufall; denn die Bewegung war eine Reaktion 
,gegen die entsetzliche Vergeudung von Menschenleben im Weltkriege, und sie 
rubte auf starker ethischer Grundlage. Auf del" Hauptversammlung del" .Deutschen 
Friedensgesellschaft" am 30. Dezember 1920 kam es zu einem scbarfen Aufein
anderplatzen del" Geister, einem Kampfe zwischen Links- und Rechtspazi6smus. 
Eine von Kurt Hiller im Sinne del" oben skizzierten Stellung del" Dienstverweigerel" 
vorgelegte Resolution erhielt nicht weniger als 83 von 195 Stimmen, wurde also 
nul" mit knapper Mehrheit abgelebnt. Man einigte sich schliesslich auf folgende 
Resolution, in del" del" Standpunkt del" .Deutschen Friedensgesellscbaft" zur Ab
rUstungsrrage und zur WehrpBicbt niedergelegt war und die den Charakter des 
Kompromisses· trug: "> 

• Die Deutsche Frledensgesellscbaft erblickt in del" durch den Friedensver
trag angebabnten aIIgemeinen Abrllstung, deren erstes Glied die Deutscbland 
auferlegte Verminderung seines Heeres ist, eine del" wenigen guten Bestim. 
mungen des Friedensvertrages. Sie bedauert, dass die Deutscben Regierungen 

1) Vergl. die geistvollen Ausfiihrungen Hillers in der .Neuen Rundschau·, Berlin. Dezember 1920 
S .. 1357 rr. Ocr Aulsatz 1st di~ Wiedergabe seiner aut der Hauptversammlung der Deutschen Frie .. 
densgeaollschaft In Braanschweig am 30. September 1920 gehalteDen Rede. Siehe femer die Schl .... 
aust&hnmgeu von Martha 'Steinitz, Die englischen KriegadienstYerweigerer, Berlin 1921, Verlag 
Heuea Vaterland, BOWie Helene StOcker in .Fried.enswarte- 19.20 S. 139 If; sthliess1ich Simons, 
Dar P .. ~ .. In Deutachlllld, .Wissen and Leben", ZOrich I. D ... mbe. 19ZI, S. 157 If. 

'I Vergi. Mitteilungen de. Deutschen FriedensgeseUochaft 19Z0 S. 40 1f1 sowio die Entgegnung der 
demokralischen Paziftsten, obenda S. 56. 

'l Mitteilungen do. Dentschen Friedengeoellschaft 19Z0 S. 61 If. 
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die im Friedensvertrag festgesetzte Abrlistung hinausgezHgert und dadurch 
Deutschlands internationale Stellung ausserordentlich erschwert haben. 

Wir sehen in der mHglichst raschen Abrlistung Deutschlands eine im Inter
esse des deutschen Volkes Iiegende Massnahme. Je bereitwilliger Deutschland 
gerade diesen Punkt ausfUhrt, um so stilrker wird die Position der pazi6sten 
des Auslandes, die die allgemeine Abrllstung aller Lilnder fllr eine der we
sentlichsten Aufgaben des VHlkerbundes halten. 

Die Deutsche Friedensgesellschaft hillt es fUr ihre Pflicht, sich jedem Ver
such der WiedereinfUhrung der WehrpHicht in irgend 'einer Form zu wider
setzen. Sie appelliert an die Pazifisten aller Linder, auch bei ihnen mit aller 
Kraft auf die Abschalfung der WehrpDicht zu dringen. 

Die grundslltzliche Frage der Dienstverweigerung erkll1rt die Deutsche Frie
densgesellschaft fUr eine von jedem einzelnen zu beantwortende Gewissen8-
frage. Sie erklllrt aber in der Dienstverweigerung eines der wesentlichsten 
Mittel zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens zu sehen.· 

Die Deutsche Friedensgesellschaft erkannte in dieser Resolution an, dass Deutsch
land seit dem Friedensschlusse die Abrlistung nicht energisch genug betrieben 
hlltte. Das war ohne Zweifel richtig. Aber die lIffentliche Meinung in Deutschland 
wies immer wieder darauf hin, dass die einseitige Entwaffnung des Deutschen 
Reiches ein Unrecht sei, dass man von einer allgemeinen Abrlistung nur auf dem 
Papiere gesprochen, in Wahrheit nur die Wehrlosmachung Deutschlands beabsich
tigt habe. Die verhllognisvolle Stellung der deutschen Offentlichkeit zur Schuldfrage 
wirkte auch hier wieder hHchst ungllnstig. Man wollte nicht einsehen, wie sehr 
Deutschland, wenn es auch die grosse Katastrophe yom August 1914 keineswegs 
vorsiltzlich herbeigefiihrt, vor dem Kriege die Machtpolitik verherrlicht und so in 
erster Linie mit zu dem ungeheueren Zusammenbruch beigetragen habe, und dass 
deshalb die Welt gewissermassen ein moralisches Recht darauf habe, zunl1chst ein
mal vor Deutschland geschiitzt zu sein, bevor sie selbst entwatrne. Selbst in Krei
sen der VHlkerbundanhlnger wurde die Resolution der Braunschweiger HAuptver
sammlung der Friedensgesellschaft scharfbeklmpft. .. Graf Montgelas bezeichnete 
sie spilter in einem bedauernswerterweise von den ,Mitteilungen der Deutschen 
Liga fUr VlIlkerbund" .) abgedruckten AufSatze als ,eine Verirrung schlimmster 
Art". 

Waren so im Innem der Friedensbewegung scharle· Gegensltze vorhanden, so 
gingen doch aRch aussen Rechts- und Linkspazi6sten sowie VlIlkerbundanhl10ger 
geschlossen vor. 1m Anschluss an die Braunschweiger Generalversammlung der 
Deutschen Friedensgesellschaft veranstalteten 12 pazifistische Verbilode (Deutsche 
Friedensgesellschaft, Verband fUr internationale Verstlodigung, BUDd Neues Vater
land, Intemationale Frauenliga fUr Frieden und Freiheit, Bund fUr radikale Ethik, 
Deutsche Liga fUr V6lkerbund, Bund der Kriegsdienstgegner, Weltjugendliga, Bund 
der Kriegsteilnehmer, Friede~sbund deutscher Katholiken,' Bund' religi6ser Sozia
listen, Deutscher Pazi6stischer Studentenbund) einen gemeinsamen (IX.) Pui6-

I) Nr. yom 18. JIDIW' 19ZI. 
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stenkongress zu Braunschweig Yom 1.-3. Oktober 1920. Der Kongress befasste 
sich ausschliess1ich mit dem Vtilkerbund, und zwar in seiner Eigenschaft als 
Rechtsgemeinschaft, als Wirtschafts- und Arheitsgemeinschaft sowie a1s Kultur
gemeinschaft. 

Yom vlSlkerrechtlichen Standpunkte sprachen Prof. Kraus ') und Dr. Wehbergl), 
die, in Einzelheiten von einander abweichend, doch beide letzten Endes den VIII· 
kerbund bejahten. Kraus speziell erliluterte das Verhllltnis des Bundes zu den 
Friedensvertrilgen~ Nach einer Iingeren Debatte wurde eine ~esolution angenom· 
men, worin es hiess: Der Kongress sei sich einig in der Holfnung auf den Sieg des 
Vlllkerbundgedankens. Er lehne die Pariser Satzung trotz ihrer allerdings erhebli· 
chen Mllngel nicht grundslltz1ich abo Er erwarte, dass die Handhabung der unvoll
kommenen Bestimmungen, wenn nur der Vlllkerbund yom Geiste der auf Gerechtig. 
keit und Ehre gegrllndeten internationalen Beziehungen erfllllt sein werde, manche 
Mllngel det Satzung ausgleichen kOnne. Der Kongress forderte die Erweiterung der 
Pariser Vijlkerbundakte durch den Weltschiedsvertrag, durch einen stllndigen inter
nationalen Gerichtshof, durch einen unparteiischen Obersten Vermittlungsrat und 
durch ein allen Staaten aufzuerlegendes Verbot der Wehrptlicht und der Herstel
lung von Kriegswerkzeugen. Der Vlllkerhund dtirfe in keiner Form der organisier· 
ten Tlitung Vorschub leisten. I) 

Also auch die P&Zilisten standen im grossen und ganzen dem V olkerbund durch
aus kritisch, wohl zu kritisch, gegeniiber, was b.ereits auf der Braunschweiger Ta
gong Prof. Kantorowicz nicht mit Unrecht bekilmpfte. Diejenigen Vortrilge, die in 
Braunschweig das Ziel weiter spannten und auf eine grosse Wirtschafts- und Kul

. turgemeinschaft hinwiesen, Uisten erheblich mehr Begeisterung aus. Graf Kessler') 
entwickelte von neuem seine bereits oben skizzierte Idee, wobei er allerdings viel 
mehr als friiher an den Genfer Vlllkerbund anknUpfte. Er bezeichnete als den Stll· 
renfried der Welt den Imperialismus, der dauernde Nahrung empfange, solange das 
natUrliche BedUrfnis der Vlllker nach wirtschaftlicher Wohlfahrt nicht gestillt sei. 
Der VOlkerbund kOnne, SCI ruhr er fort, den Frieden der Welt und ihren materiel· 
len und ethischen Aufbau nur sichern, wenn seine Grundlage eine feste, auf den 
Bedarf der breiten Massen aller Vi!lker eingestellte, den freien Wirtschaftsverkehr 
und die wirtschaftliche Gleichberechtigung aller VlSlker sichemde und von den 
Werktlltigen und Verbrauchern selbst verwaltete Organisation der Wirtschaft sei. 
Als nllchstes Ziel forderte er den Ausbau der vertraglich vorgesehenen wirtschaft-

') Dor v.rtng e"",hlen spiter ala aelbstindigo Schrift .Der Volterbund und die FriedeDsvertrige", 
Berlin 1920, Deutsche Ver\agsgeseUschalt fUr Polltik nod Geschlchle. 

'I Der Vortng 1st abgedruck! in der Zeitschrift .Vivos Voco", Lelpzlg Mlrz 1921, 5.32 If. Verg(. 
IUch die Polemlt zwischen Wobberg und dOlO osterreichlseheo Minister L D. Klein im .Roten Tag" yom 
0., 19. September und 3. Oktoher 1920. 

'I Mitteilungen de. Deuiseheu PriedenageaeUschall 1920 S. 64 If. 
') SeIn Vortng 1st lis selbstindigo Schrift untor dem Ute) .De. V6ikerbund ala W_aft&. 1Uld Ar

beilsgemeinschall", Stuttgart 1920 (Veriag Fried. durch Recht) .rochienen. Schoo vor dem Pazlllsteok.D· 
. gresso hltte GnI Kessler In _ Arbeitorversammlungeo im Rheinlsod und In Berlin, zum Ten In 
Verblndung mit dem Bunde .Neues Vaterlanda , gesprocben. Vergl. Mitteilungen des Bundes Neues Vater
lsod, September 1920, S. 6. Vergl. _uch A1rred H. Fried .Dle Intern_dooli. Kooperatloo des V6lkerbuD· 
d .. ", Frledeoswarte 1920. S. 122 If. 
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lichen und sozialen Organe des VOlkerbundes (Internationale Organisation der Ar. 
beit, stKndiger Finanz· und Wirtschaftsausschuss usw.) im demokratischen Sinno zu 
wirklichen SelbstverwaltungskOrpern der Produzenten und Konsumenten. Die pazi. 
fistischen Organisationen sollten sich mit den Kopf· und Handarbeitern in Verbin. 
dung setzen, um in diesem Sinne national und international auf die Regierungen 
einzuwirken. Unter stlirmischem Beifall wurde eine entsprechende Resolution') ein. 
stimmig angenommen. Schliesslich sprach noch Prof. Fr. W. Foerster") Uber den 
VOlkerbund als Kulturgemeinschaft. Er knUpfte an dasWort von Gentz an: .Durch 
Deutschland ist Europa gesunken. durch Deutschland muss es wieder steigen." Er 
rechnete schonungslos mit dem Kriegsgeiste ab, der von neuem die werdende Ge· 
neration zu vergiften trachte, und forderte ein Deutschland, das sich auf die Macht 
des Geistes und des Rechtes stlitze. Er wUnschte, dass die Besiegten auf den 
Schlachtfeldern zu Siegern wUrden auf dem Kampfplatze des Rechts. Elisabeth Rot· 
ten entwickelte im A~schluss daran die einzelnen Programmforderungen auf dem 
Gebiete des Erziehungswesens. Der Kongress forderte in einer eingehenden Reso· 
lution die Erziehung der Menschheit fUr den V6Ikerbund und durch den VOlkerbund. 
Er wies besonders auf Art. 148 der Deutschen Reichsverfassung hin, worin, unab· 
hlngig von dem Schicksal des Vlllkerbundes, als Ziel der Offentlichen Erziehung 
gefordert werde: .Sittliche Bildung, staatsbUrgerliche Gesinnung, persOnliche und 
berufliche TUchtigkeit im Sinne des deutschen Volkstums und der VOlkerversOh· 
nung.· Er erklKrte weiterhin, dass ein Volk, das sich zuerst und entschieden in den 
Dienst : dieser Erziehung zu einer neuen Menschheitsgemeinschaft stelle, dadurch 
nicht schwKcher, sondern stlrker werde. ") Nach Beendigung des Kongresses wurde 
von einem Vol1zugsausschuss eine Denkschrift an das Reichsministerium des Innern 
sowie an die deutschen Unterrichtsverwaltungen gesandt, worin Richtlinien im ein· 
zelnen angegeben waren. Es wurde u. a. betont, man mUsse dem Begril'l' des Rech· 
tes im Unterricht einen breiten Raum geben; deshalb mUsse man vor allem an eine 
Ausgestaltung und eine Umgestaltung des Geschichtsunterrichts gehen; ') im natur· 
wissenschaftIichen Unterricht mUsse die Jugend mehr als bisher darUber belehrt 
werden, dass die gegenseitige Hme und die gemeinsame Arbeit wichtiger~ Fakto· 
ren der natiirlichen Entwicklung seien als der Kampf urns Dasein. &) 

Bald nach den Braunschweiger Kongressen veranstaltete die Deutsche Liga fUr 
VOlkerbund zusammen mit dem .Deutschen Schutzbund fUr Grenz. und Auslands
deutsche" eine Tagung fUr Minderheitenrechte 8) in Berlin vom '15.-17. Oktober 

.) Mitteilungen der Deutschen Friedensgesellschall 1920, S. 66 If. 
') AI. selbstindige Schrift erschienen nnter dem Titel .Der Valkerbnnd ... Kuiturgem ...... h.ft· Stutt

gart 1920, Verlag Friede durch Recht. 
') Mitleilnngen der Deutschen Friedensgesellsdlall 1920, S. 68. Die Valkerbandfnge vom etbiKhen 

Standpunkte behandelte zu derseJben Zeit .ueb du wertvolJe Buch .Mennschheitswerte and V6lkerband
(Gotha 1920, A. Perth .. ), in dem die Grosslogen von Deutschland dis E,rgebnis,eines im J.hre 1918 er
lassenen Preisausschreibena ver6ft'entiichten. 

6) Dafiir, dass in dieser Hinsicbt wirklich emste Verauche gemacht warden, ist do tretniche Wen: von 
Wuessing .Geschichte des deutscben Volkes yom Ausgange dee 18.Jabrhunderts biJ, zur Gegen'llIrt.(8et
lin 1921, Fnnz Schneider) ein trelflicber &wei&. 

') Vergl. Mitteilnngea der Deutsche. Friedensgeseltschall 1921 S. 30-33 • 
• ) Siehe dariiher .Neue Brucken", August/Sept. und Okt./Novbr. 1920. 
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1920. Es worden bei dieser Gelegenheit eine Reihe' von Forderungen zur Sicherung 
der Minderheitenrechte auf juristischem, kultureIIem und wirtschaftIichem Gebiete auf
gesteIIt. Die Frage der Minderheitenrechte war schon in den deutschen Vfilkerbund. 
entwfirfen aufgeroIIt worden.1) Ihr wurde auch von der deutschen Rechtswissenschaft 
nacbhaitiges Interesse entgegengebracht. In der Folgezeit worde von der Deutschen 
Liga ffir Vlllkerbund ein besonderer • Ausschuss ffir Minderheitenrechte· abge
zweigt, der ebenso wie die Liga ffir VlIlkerbund von Reichswegen subventioniert 
worde. Wilhrend es jedoch m. E. die Deutsche Liga ffir VlIlkerbund, aIIerdings 
nicht ohne Klimpre im Innern, verstanden hat, die nationale und internationale 
Seite des Problems in ein richtiges Verhllltnis zu bringen, hat der Minderheiten
ausschuss bisher vor aIIem einen nationalen Charakter getragen. und die Vertretung. 
'Vor aIlem deutscher Interessen fibernommen; Es ist aber klar, dass auf die Dauer 
Wertvolles nur erreicht werden kann, wenn man seine Arbeit rein pazifistisch ein
stellt. Aus der dadurch erreichten vOlkerrechtlichen Neuordnung der Dinge erwach
sen dann auch den Minderheiten der einzelnen NationaIitliten bessere Lebensbe
dingungen. Trotidem darf nicht geleugnet werden, dass der .Ausschuss ffir Min
derheitenrecht" von seinem anders orientierten Standpunkte aus wesentlich zur 
Fllrderung des Problems beigetragen, insbesondere das Interesse weiter Kreise auf 
das Minderheitenrecht und damit auch auf den VlIlkerbundgedanken - denn ohne 
VlIlkerbund gibt es keinen wirksamen Schutz des Minderheitenrechts - gelenkt 
hat. II) z. B. hat der Ausschuss bei allen Universitllten Vorschlllge ffir Doktorthe
men fiber Fragen des Minderheitenrechts unterbreitet, wie das Ubrigens auch die 
Deutsche Liga mr Vfilkerbund zwecks Bearbeitung allgemeiner Themen Uber den 

. Genrer Vllikerbund getan hat. 

VI. DIE ERSTE VOLKERBUNDVERSAMMLUNG 

UND DAS PROBLEM DES EINTRITTS DEUTSCHLANDS 

IN DEN VOLKERBUND. 

IDZwischen war die erste VlIlkerbundversammlung auf den 15. Novembe~ 1920 
einberufen worden und damit das Problem des eventuellen Eintritts Deutschlands 
in' den VlIlkerbund akut geworden. WlIhrend Deutschland bei den Versailler Ver
handlungen noch geholft hatte, sogleich Mitglied des VlIlkerbundes zu werden, hat
ten die AlIiierten und Assoziierten in ihrer Schlussantwort yom 16. Juni 1919 dar
auf hingewiesen, Deutschland mUsse nach den Ereigoissen der letzten 5 Jahre erst 

.) Sowohl In 4em Regiorungsenlwurfe wie In 4em Entwurfe 40r Deutsch .. G .. enscbolt IIir V8lterrecbt. 
Vorgl. such die bereits erwihnte, vog. der Deutschen Ltg. fiir Volkerband herausgegebene Schrlft von 
Opet, Der Schutz cler nationalen Minderheiten Bowie Felix Meyer Das Selbstbestimmungsrecht and das 
Recht der Mlnderheiten, Blitter fUr vergl~chende Rechtswi~aft und Volkswirtscbaftslehre, XV, 
S.IIf. 

') Vergl. besonders die wertvoUe, von Johannes Tiedje berausgegebene SammlUDg .Das Se1bstbestim. 
mungsrecbt der Deatscben-, Berlin 1921 fr. H. R. Engelmann. Bisher erscbieoen 7. Helte. Das erste 
enlhil! 400 gruncUegen4en Vortng Wolzen4orll's ouf 4er Berliner Tagung IiIr Min4erheilenrechte. Sehr 
anerlreulicb 1st dagegen die von demselben Ausscbuss berausgegebeoe, ebendl erschienene Sammlung 
.Die Vergewaldgung 4er Menschenrecbte In Dokumenten' (Bisher .wei Hefte). -
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eine Probezeit durchmachen, bevor es in den Vllikerbund Rufgenommen werden 
kllnne. N ach dieser kategoriscben Erkilirung war es natilrlich, dass Deutschlan d 
nacb der Unterzeicbnung des Friedensvertrages zunllchst keine weiter~n Versuche 
machte, in' den VliIkerbund aufgenommen zu werden. 

Anlllsslich einer Interpellation im englischen Unterhause erklllrte am 24. Juni 
1920 Lloyd George, Deutschland wOrde zum Eintritt in den VlIlkerbund eingela
den werden, wenn es emstlichen Willen zeige, seine Verpflichtungen aus dem Frie
densvertrage zu erfOllen. Diese offizielle M.einung der Alliierten und Assoziierten 
wurde jedoch in Iiberalen uod vlilkerbuodfreundlichen Kreisen des Auslandes nicht 
unbedingt geteilt, wie u. a. bereits das E,rgebnis 'einer Rundfrage in der Berner 
Zeitschrift .Der VIUkerbund" 1) dargetan hatte. 1m Herbste 1920 verlUfentlichte 
die englische League of Nations Union eine von Lord Selbome, Lord Grey und 
G. N. Barnes unterschriebene Erkl§rung, ") worln die Oberzeugung ausgesprochen 
war, der Weltfriede werde am besten dadurch gesi~hert werden kllnnen, dass aile 
VlIlker in del! Genfer VliIkerbund aufgenommen werden wOrden; je Illnger die 
ehemals feindlicben Staaten daraus ausgescblossen wOrden, je schwieriger wOrde 
es fUr den VlIlkerbund sein, die Yom ihm erstrebten Ziele zu elTeichen. Nur wenn 
der VlIlkerbuod universell sei, stelle er einen wirkliehen Gegensatz zu der alten 
Diplomatie dar. 

Da somit im In- und Auslande die Frage des Eintritts Deutschlands in den 
Vlilkerbund lebhaft diskutiert wurde, war man allgemein gespannt, welehe Haltung 
die deutsehe Regierung anlllsslich der ersten Bundesversammlung annehmen wOrde. 
Am 30. September 1920 erklllrte sieh der Vertreter des Reichsministers des Aus
sem, Legatioosrat von Prittwitz uod Galfron, auf der Braunsebweiger pazi6sten
tagung zu dieser Frage folgendermassen:') 

• Der HelT Reiehsminister des Auswllrtigen hat ntich beauftragt, Ihnen 
noehmals sein Bedauem darflber auszusprecben, dass die Geschllftslage es 
ihm niebt gestattet hat, Ibrer liebenswOrdigen Einladung zu folgen und hier 
zu ersebeinen. Er hat jedoch besonderen Wert darauf gelegt, das AU9\Vlrtige. 
Amt bei Ihrer Veranstaltung vertreten zu sehen_ 

Der Gegenstaod der Tagesordoung des IX. deutschen Pazi6steokongresses 
erfordert die grllsste Aufmerksamkeit der Leituog der deutschen Aussenpolitik. 
Die Frage des Eintritts Deutscblands in den VlIlkerbund ist immer mehr in 
den Vordergrund des lilfentlicben Interesses getreten. Wie Sie wissen, hat die 
Tagespresse mehrfaclJ Naehriehten ilber Vorschllge gebraebt, die wegen Auf
nahme Deutschlands in den Vllikerbund von neutraler, selbst aIliierter Seite 
ausgegangen sein sollen. Die deutsche Regie~g bat keine amtliche Kennmis 
von irgendweleben derartigen Scbritted'~ sle muss aber selbstverstlndlieb da
mit reehnen, dass sie ilber kurz oder 'Iang in dieser Angelegenheit vor eine 
Entsebeidung gestellt wird. U mso wertvoller werden rur sie die saebkundigeo 

') II, S. 17911. 
') Vergl. Neue Briickeu, 1920 Nr. 10/11. S.6. 
') Vergl. Kraus, Dor Valkerbaad aad die FrIedeusvertrige, Bt;rJin 1920. S. 10, 47 II. 
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ErlSrterungen des heute beginnenden Kongresses sein, und umso dankbarer 
wird sie aile Anregungen entgegennehmen, die aus ihrer Mitte an sie her
antreten. 

Die Deutsche Regierung verkennt die Schwilchen nicht, welche die ViSlker
bundakte des Versailler Vertrages enthilit lch darf im einzelnen an die Denk. 
schrift erinnern, welche die deutsche Friedensdelegation in Versailles liber
reicht hat; dennoch wllrde der Beitritt Deutschlands zweifellos auch fIlr sie 
mancherlei Vorteile bieten, insbesondere auf dem Gebiete der intemationalen 
Rechtsbeziehungen und der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. 

Aus diesem Grunde ist Deutschland fIlr die Bemlihungen seiner Freunde 
und der Einsichtsvollen unter seinen Gegnern dankbar, welche seinen Eintritt 
in den Villkerbund betreiben. Aber es_liegt fIlr Deutschland keine Ver.nlas~ 
sung vor, sich zur Aufnahme in den jetzigen VOlkerbund zu drllngen. So lange 
in der NlIhe unserer Grenzen Krieg gefiihrt wird, kllnnte unsere Bindung 
durch die jetzt giiltige Villkerbundakte eine Gefahr werden fIlr Deutschlands 
stetige und· entschlossene Neutralitiltspolitik. So lange rerner Grossmlchte wie 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika und Russlan4 nicht Mitglieder des 
VlSlkerbundes sind, bleibt der Zweckgedanke der Bundesakte verkrllppelt. 

Wenn die Zeit gekommen sein wird, wo Deutschland in den VlSlkerbund 
eintritt, wird es von dem mangelhaft organisierten VlIlkerbund an den besser 
zu organisierenden appellieren.Bislang hat es mit seinen Berufungen an den 
VllIkerbund allerdings trIlbe Erfahrungen gemacht: ich erinnere an die Be. 
handlung der Frage von Eupen und Malmedy. Aber Deutschland gibt die Holf. 
nung auf eine gerechtere Behandlimg internationaler Fragen niehl auf und 
sieht namentlich in der Entwieklung des Sehiedsgeriehtsgedankens eine we. 
sentliehe Aufgabe der kllnftigen VlSlkergemeinsehaft. Zu diesem Ziele m6ge 
der bevorstehende Kongress einen entsehlossenen Sehritt naeh vorwllrtS be
deuten." 

In demselben Sinne lIusserte slch der Reichsminister des Aussern Dr. Walter 
Simons persllnliQh am 29. Okto ber 1920 im Deutschen Reichstage : 

• Wir halten elnen Antrag Deutschlands, wie ihn andere Staaten gestellt 
haben, gegenwllrtig fIlr verfrllht Er wllrde der 6lfentlichen Meinung nlcht 
entsprechen und wlirde den hartnllekigen Wlderstand Franmiehs linden. Wenn 
unsere Naehbarn eine Gesellschaft geben und unser Nachbar sagt, er geho 
nieht, wenn wir hlngehen, so ist .. es nleht anstllndig, sieh In die Gesell
schaft zu drilngen. Endlich habe leh das Bedenken, dass wir in die Konfllkte 
hinelngezogen werden kGnnten, mit denen der Osten jetzt bedroht 1st. - -
Nacb der VGlkerbundakte kann der Antrag auf Aufnahme elnes Staates aueh 
von elnem anderen Staate gestellt werden. Sollte dieser Antrag gestellt wer
den und elne Majoritilt linden und sollte der Wlderspruch Frankreichs fortfal. 
len, dann ·wIlrde Ich es nieht fIlr richtig halten, nein zu sagen, aber ieh wIlrdo 
es fIlr ·ricbtig halten, Vorbehalte zu machen." 
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Meines Erachtens war die letztere Bemerkung insofem bedenklich, als sie davon 
Rusging, Deutschland solie eventuell mit einem Vorbehalte in den V61kerbund ein
treten. Die Welt konnte wohl verlangen, dass Deutschland der Idee des V6lker
bundes so viel Verstllndnis entgegenbringen wUrde, dass es sich bedingungslos einer 
grossen Sache anschliessen wUrde. 1m Ubrigen war es zweifellos richlig, dass 
Deutschland anlllsslich der ersten Bundesversammlung keinen Antrag zur Auf
nahme in den Bund gestellt hat. Denn trotz der verschiedenen Ausserungen Pueyr
redons (Argentinien), Tittonis (Italien), Brantings (Schweden), Blankenbergs (SUd
afrika), Lord Robert Cecils (gle~chfalls Vertreter von SUdafrika), Nansens (Norwe
gen), Bames' (Grossbritannien) und vor allem Mottas (Schweiz) ') wllre damals die 
Aufnahme Deutschlands nur nach einem harten Kampf mit Frankreich und jeden
falls unter dem unerfreulichsten Widerspruche Frankreichs m6glich gewesen. Nament
Iich in seiner grossen Rede Yom 15. Dezember 1920 in der 25. Plenarsitzung er
klllrte Viviani, der franzOsische Delegierte, mit aller Entschiedenheit, dass Deutsch
land erst in den V6Ikerbund aufgenommen werden kOnnte, wenn es die n6ligen 
Garanlien gegeben habe. Wir wissen ja auch, dass die Aufnahme Bulgariens da
m.ls zunllchst die Bedenken mehrerer Balkanstaaten herausforderte. Demnach war 
auf der ersten Bundesversammlung die Entwicklung noch nicht reif, um einen An
trag Deutschlands zu rechtfertigen. 

Die deutsche 6ft'entliche Meinung drllngte zudem in keiner Weise die Regierung, 
ihre Aufnahme in den V61kerbund nachzusuchen. Sie verfolgte die Entwicklung 
des Bundes, wie wir oben gesehen haben, mit grosser Skepsis .• Keinem Volke wird 
das Bekenntnis zu dem V61kerbunde so schwer gemacht wie dem deutschen·, er
kllirte damals Prof. Valentin, ein eifriger Anblnger des VOlkerbundgedankens in 
der Monatsschrift der • Deutschen Liga fUr VOlkerbund·. ") Selbst Mlinner wie 
Demburg worden mehr und mehr an dem Genfer Bunde irre. ") Die Resultate der 
ersten Bundesversammlung konnten das allgemeine Misstrauen krilischer und skep
lischer Zeitgenossen nur bestllrken. In den grossen Fragen der RUstungsbeschrlin
kung, des Weltschiedsvertrages, der wirtschaftlichen Neugestaltung der Welt, der 
Hilfeleistung fUr Annenien usw. versagte in der Tat die erste Bundesversa"{mlung 
so gut wie vollstllndig. 

Die • Deutsche Liga fUr V6lkerbund" hielt es von vomherein fUr ihre Pfticht, 
die 6ft'entliche Meinung Uber die Verhandlungen und Ergebnisse der ersten Bun
desversammlung zu untelTichten und die Oft'entlichkeit darUber aufzuklilren, dass 
in Genf doch auch manche wertvollen Resultate wie die ,Schaft'ung des stllndigen 
intemalionalen Gerichtshofes erreicht worden seien.ln der Prllsidialsitzung der Liga 

.) Vergl. SohDclrlng-Wehberg, Die Satzung des valkerbund.., Berlin 1921; 5, 153 If. 
I} Neue Briicken, Oktober/November 1920. S. I. .' I 

.) Vergl. den wenig geschickten Brief Demburga an Pueyrredon, Ibgedruckt bei de Jong, Der Vcllker· 
bund, Ill, S. 66 If, BOwie Demburgs Reicbstagsrede vom,S. November 1920, worin eI beisst: ",Unsere 
Bedent-en richten sich im wesentJicheo dagegen, dass der Bund eben kein Vcllkerbund ist, daaa darin 
nicht die Volker, sondem die Kabinette sprecheDt dasI du Obergerricht Diebt bei einer demotratiscben 
Versammlung, sondem bei einem inneren Rate liegt, da.ss bei den wicbtigsten Mat.eriea keine EntKbei· 
dungen, sondern Wiinscbe and allgemeine Direktiven ausgesproc:ben werden. Aber der Herr Minister 
bat ganz recbt, WenD er erklirt, dass oichtsdestoweniger die Fnge dee deutscbeo BeitrittB die ernst-
hafte Erwigang des deutschen Parlameots erfordere.· 
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am 13. November 1920 wurde beschlossen, zwei besondere Vertreter Bach Genf 
EU· entsenden und zwar mit einem Auftrag, der sieh aus folgender Resolution er. 
gibt: .Anllisslich der Genfer V61kerbundtagung versammelte sieh das Prllsidium 
der .Deutschen Liga fUr Vlllkerbund". In dem Wunsche, Bach KrlIften dazu beizu
tragen, dass der Eintritt Deutschlands in den Vlllkerbund vollzogen wird, beschloss 
es in dieser Sitzung einstimmig, Vertreter nach Genf EU entsenden mit dem Auf
trage, Naehrichten zu sammeln dariiber, was fUr Voraussetzungen fUr den Eintritt 
international vorliegen, Naehrichten zu geben darUber, was fUr Schwierigkeiten dem 
Eintritt national entgegenstehen, urn zu erreichen, dass Deutschland den Antrag 
auf Eintritt in den V6lkerbund steUt." 1) 

Die Berichte clieser Vertreter warden durch die Korrespondenz der Liga den 
grcssen Presseorganen Eugllnglich gemacht ~nd trugen viel duu bei, die deutsehe 
Olfentliehkeit zum Nachdenken Uber den Wert des Vlllkerbundes anzuregen.') Auch 
berichtete Prof. Kraus, einer der beiden Vertreter in Genf, naeh seiner RUekkehr 
zu Berlin, in einem ausgewilhlten Kr~ise von Politikem und Joumalisten Uber seine 
EindrUcke. In einer besonderen Resolution legte femer das PrIlsidium der • Deut
sehen Liga fUr VIlIkerbund" seine Stellung zu den Verhandlungen der ersten VIII
kerbundverslUllmlung nieder; es erklllrte einstimmig, EU der Aulfassung gelangt 
EU sein, dass die Genfer Tagung, abgesehen von dem Ausbau der Vlllkerbund
organisationen und der Erriehtung des intemationalen Geriehtshofes, wesentliehe 
unmittelbare Ergebnisse Diehl gezeitigt habe; es bedauerte insbesondere die Hal
tUng der Versammlung in den Fragen der RUstungsbesehriinkung, des Weltschieds
vertrages und der Mandate. Auf der anderen Seite verkannte das Prllsidium nieht 
die Bedeutung der Iiberalen Riehtung, die sich in Genf geltend gemacht hatte, und 
gab der Holfnung Ausdruck, dass sieh schon auf der nichsten Versammlung diese 
Richtung durebsetzen und positive Ergebnisse zeitigen werde. ') 

VII. DAS NEUE ANWACHSEN DER STIMMUNG GEGEN DEN 
VOLKERBUND NACH DEN LONDONER SAN KTIONEN. 

Inzwischen halte freilich auf den deutschen UniversitAten und Uberhaupt in dem 
gebildeten Deutschland die nationale Stimmung ihren H6hepunkt erreichl. Die
selbe Jugend und clieselben Menschen. die beim Ausbruehe der Revolution die neue 
Zeit und den Wilsonschen V61kerbund als etwas SelbstverstAndliehes empfunden, 
jedenfalls der Entwieklung keinen Widerstand geleistet hatten, fUhlten sieh jetzt 
sieher und versuchten, die junge Republik zu untergraben. Das Urteil des Berliner 
Senates Yom 5. MArz 1920 gegen den bekannten pazillsten Prof. Dr. med. Nicolai 
wird fUr immer ein dunkler Punkt in der Geschiehte der deutschen Unlversitllten 

') Neu. Brilckon, Oktobe,/Nov.mbe, 1920, S. 7. 
') Vergl. Mitteilungen de, i)e.lsthen Liga iii, VBlkerbuud yom 11., 17., 22. uud 23. i) ... mbe, 

1920 sowie den zusammentasaenden Bericht in den .NeueD Briicken-, Dezember 1920, S. I 11'.; 
luch die Aufsitze des Gnfen Bemstortr in den .Mitteilungen del' Deutschen Liga fUr V6lkerbund" 
,yom 2. Dezember 1920, sowle Heiles in del' Zeit8cbrilt .Dte Hille" yom 22. Dezember 1920. 

') Ne •• Brilcken Mirz/Aprll 1921, S. 11. 
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bleiben. Das Urteil warf Nicolai einseitige Parteinahme zu Ungunsten Deutsch 
lands vor, weil er, ohne die angeblich fIIr Deutschland sprechenden Entschuldi
gungen berlicksichtigt zu haben, den Unterseebootkrieg verwarf und Belgiens Ver" 
gewaltigung verurteilte. Es erklllrte Nicolai des Lehrstuhls flir unwlirdig. Zwar 
wurde das Urteil von dem Unterrichtsminister nicht anerkannt. Aber Nicolai sah 
sich doch nicht in der Lage, angesichts der Opposition seine Vorlesungen fort
zuflihren. Er musste bis Anfang 1922, wo er einem Ruf an die argentinische Uni
versitllt Cordowa Folge leistete, privatisieren. Verfasser dieses Aufsatzes wurde 
im Januar 1921 von einer der bekanntesten deutschen Studentenkorporationen 
der Mitgliedschaft fUr verlustig erklArt, weil er im Kriege pazillstische Gesinnung 
gezeigt und u. a. erklilrt hatte, er habe niemals den Sieg Deutschlands gewUnscht. 
Von den reaktionilren Studenten wurden zahlreiche Versuche untemommen, um die 
Entwicklung der jungen Republik zu stOren. Alle Widerstllnde gegen Entwaffnung 
fanden hier Unterstlitzung, bis clie Energie der Regierung den Widerstand endlich 
brach. 

Jede Arbeit fIir den VOlkerbundgedanken in Deutschland wurde damals durch 
den Stand der Reparationsfrage unmOglich gemacht. Am 29. Januar 1921 stellte die 
Pariser Konferenz der Alliierten und Assoziierten in einer Note die Forderung auf, 
dass Deutschland 42 Jahre lang insgesamt 226 Milliarden Mark zahlen sollte.') 
FUr den Fall, dass Deutschland dillSen Forderungen nicht nachkomme, wurden 
Sanktionen angedroht, insbesondere die Besetzung neuer Gebiete Deutschlands 
und Widerspruch gegen die Aufnahme Deutschlands in den VOlkerbund. Als der 
deutsche Reichsminister des Aussern, Dr. Walter Simons, am 1. Februar 1921 im 
Reichstage auf die Sanktionen zu sprechen kam wid erwlhnte, dass im Falle der 
Nichterflillung der Pariser Bedingungen die Alliierten der Aufnahme Deu~hlands 
in den VlIlkerbund Widerstand leisten wollten, erhob sich, wie die deutschen 
Zeitungen berichteten, allgemein ein "schallendes Gelilchter". Das war eine tra
gische Stunde fIIr den VlIlkerbundgedanken. Simons flihrte in Obereinstimmung 
mit der Mehrheit des Reichstages aus: "Die Entente muss mir schon gestatten, 
dass icb die Drobung mit der Verweigerung unserer Aufnabme in den VOlkerbund 
so lange fIIr verfrlibt balte, als wir einen Aufnabmeantrag nocb nicbt geste)lt ba
ben. Icb weiss micb frei von dem Verdacht, als ob icb den grossen Gedanken 
eines wahren Bundes der VlIlker gering achte - aber in, den VlIlkerbund, wie 
er jetzt bestebl, einzutreten, das ist fIIr Deutschland nicht mit, f!Oviel Lockungen 
verbunden, dass DDS der Nichteintritt scbrecken kllnnte." 

Es folgten dann die Londoner Verhandlungen ,~d' nach ibrem Abbruch am 7. 
MIrz 1921 die Besetzung der deutschen Stild~' ,Dulsburg, Ruhrort und DUssel
dorf durcb belgiscbe, britiscbe und fr8DZOsische Truppen sowie die AnkOndigung 
einer eigenen Zollordnung in den besetzten Rbeinlanden' mit der BegrOndung, dass 
Deutschland gewisse Bestimmungen des Friedensvertrages aber die Kriegsbescbul
digten, die Entwaffnung und die erste Zahlung v~n '20, Milliarden Mark verletz! 
babe. Gegen clieses Vorgeben der AIliierten protestierte clie Deutscbe Regierung 

') vergl. dam den Brielwec:bsel zwiseben dOl' Deul8chen FriedensceaeJlocba/t and dt:m vorsitz<eudea 
de, franzOsiseben Friedensgesellscba/t R.y ..... Ia dOl' Zeitschrift .I.. Pais par Ie Droll", 1921, S. 118 If. 
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in einer Denkschrift vom 10. Mirz 1921; sie richlele dabei das Ersuchen an den 
VOikerbund, Ddie ibm obliegenden Schritte zur Einleitung des in der Akte vor
gesehenen Schliehtungsverfahrens zu tun und dafOr Sorge zu tragen dass die von 
den Alliierten angewandlen GewalbDassnahmen sofort Bufgehoben werden wllr
den." ') Die Deutsche Liga fOr VOlkerbund unterstiltzte diesen Schritt der deut. 
schen Regierung durch ein Schreiben vom 15. Mirz 1921 an aile VOlkerbund. 
gesellschaften der anderen Under.') Es warde dargelan, der Vertrag zu Versailles 
Jasse nur eine zeitIiehe Verliingerung der Besetzung deutschen Reichsgebietes zu, 
Dicht aber eine Besetzung des bisher von der Besetzung verschonten Gebietes; 
auch sei die Androhung der neuen Zollordnung in den Rheinlanden Dieht mit dem 
Vertrag zu vereinbaren; da die Deutsche ~egierung unter Beweis gestellt habe, 
dass sie mit ihren Verpftichtungen BUS dem Vertrage keineswegs im Rllckstande 
sei, so wire es richtig gewesen, Dieht mit GewalbDassnahmen vorzligehen, son. 
dem die Frage, wie es die deutsche Regierung vorgeschlagen habe, dem VOlker~ 
bande zui' Priifung zu flbergeben. Mehrere bedeulende ausliindische Gesellschaften 
waren ebenfalls mit dem Vorgehen der Alliierten nicht einverstanden.') 

Wenn man, heute riicksehauend den damaligen schweren KonHikt bearteilt, der 
den Gedanken des VOikerbundes in Deutschland ebenso wie anderswo stark kom
promittierte, so wird man Dicht vergessen dllrfen, dass von der Deutschen Regie
rung mehr guter Wille bitte gezeigt werden ,milssen. Die dauemde Betonung der 
Uiunllglichkeit, zahlen zu kOnnen, musste in den alliierten Undem, von denen 
besonders Frankreich' noch heute unsagbar unter den Foigen des Krieges zu leiden 

. hat, die Oberzeugung wachrufen, dass es Deutschland an gutem Willen fehle. 
EiBen loyale Polilik musste, nachdem man den Versailler Vertrag unterschrieben 
batte, zu der Erklirung bereit sein, erfllllen zu wollen und alles zu tun, urn dieses 
Wort einzulilsen. Doch darf auf der anderen Seite Dicht verkannt werden, dllSll der 
letzte Grund der damaligen Schwierigkeiten vor allem in den bedeutsamen 1rrtf1. 
mem des Versailler Vertrages zu suchen ist und Dr. Simons wie seine Mitarbeiter 
von der ehrlichen Meinung ausgingen, die neuen VerpHichtungen seien Dichl zu 
erfllllen. Die damalige Regierung glaubte es damals vor allem dem eigenen Volke 
8chuldig :tu sein, so zu handeln. 

Die weiteren Ereignisse fllhrten Anfang Mai 1921 zu dem Londoner Ultimatum, 
dem Sturze des Ministers Dr. Simons und der Schaffang eines Kabinetts der 
Erfllllung ODter Dr. Wirth als Reichskanzler. 'Es ist bekannl, dass seit diesem 
Augenblicke . die Frage der Reparation in ein bedeutend ruhigeres Fahrwasser 
gelangte. Mil politischem Instinkl und guten Willen hat Wirth seil Juli 1921 die 
Geschicke des Reiches gelenkl. Leider wurden die Sanktionen trotz der Annahme 
des Ultimatums Dichl aulgehoben.') 

Ais eines der wenigen Ereignisse, die in dem' Dunkel jener Tage ein Lichtstrahi 

') Neue Brtickou, Min/April 1921, S. 10 II. 
") '.L 0., S. 7 If. 
') L •• 0., S. 8 If. ¥erg!. ouch Graf Kessler, .Wiedergutmachang und Arbeitersc:baft", Stuttgart 1921> 

Vorlog Friede durcb Recbt und dIe darln entba1tenen Anlagen. 
') Anfang Jn1i 1921 forde ... die DeuIS<be Friedensgaellscbaft in einer 6rrentlichen Erk1irung die Ant. 

"ebang der Sauttiouou; MitteUangen der DeulS<bou Friedensgese11scbaft 1921, S. 44. 
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waren, muss die Aufnahme der "Deutschen Liga fUr VOlkerbund" am 7. Juni 
1921 in den Weltverband der VOlkerbundgesellschaften hervorgehoben werden. 
Diese Aufnahme war gewissermassen eine Vorstufe der mit allem Eifer zu er
strebenden Aufnahme Deutschlands in den VOlkerbund. In wUrdiger Form und 
einstimmig wurde auf der Genfer Tagung der VOlkerbundligen der Beschluss 
gefasst. Die Berichterstatter der zustilndigen Kommission beschrilnkten sich auf 
die Erklilrung: "Die Kommission ist der Meinung, dass jede Diskussion Uber die 
Zulassung der Deutschen Liga unangebracht wilre, und schl§gt deshalb die ein
stimmige Aufnahme durch Akklamation vor." Diese erfolgte dann unter lebhaftem 
Hilndeklatschen der Versammlung.1): Der Vorgang bewies, wie stark auch bei den 
vormals feindlichen Nationen der Wille zur Zusammenarbeit mit dem neuen 
Deutschland war. Der Beschluss war umso bedeutungsvoller, als gleichzeitig eine 
Resolution gefasst wurde, wonach es a1s im wahren Interesse des VOlkerfriedens 
liegend bezeichnet wurde, Deutschland baldigst in den VOlkerbund zuzulassen, BO

bald es in der Lage sei, die in der Satzung nilher bezeichneten Garantien zu bieten. 

VIII. DIE 0 BERSCH LESISCH E FRAGE UNO DIE ZWEITE 
VOL K E R BUN 0 V E R SAM M L U N G. 

Am 20. MlIrz 1921 hatte inzwischen die Volksabstimmung in Oberschlesien 
stattgefunden, wobei sich 59,8%, der Stimmberechtigten fUr Deutschland und 
40,2% fUr Polen entschieden hatten. Das Ergebnis war fUr Deutschland ungUn
stiger, als man im allgemeinen erwartet hatte. Trotzdem vertrat die deutsche Offent
liche Meinung, unterstfitzt von der Regierung, die Auffassung, dass nunmehr Ober
schlesien ungeteilt bei Deutschland bleiben mOsse. Der Entscheidung des Obersten 
Rates Uber das endgUltige Schicksal Oberschlesiens sah man daher in Deutsch
land mit fieberhafter Aufregung entgegen. Kein Zweifel, dass damals von natio
nalistischer, sowohl polnischer wie deutscher Seite, arg gesOndigt worden ist,") 
kein Zweifel, dass die interalliierte Kommission den Ehrennamen einer "unpar
teiischen internationalen Kommission nicht verdiente und dass bei der Abstim
mung ein starker polnischer Terror ausgeObt worden ist. Urn so bedauerlicher war 
die lange HinauszOgerung der Entscheidung des Obersten Rates. 

Da der Oberste Rat sich Ober die Grenzziehung in Oberschlesien nicht einigen 
konnte, erbat er in seinem Schreiben vom 12. August 1921") das Gutachten des 
VOlkerbundrates unter Bezugnahme auf Art. 11 Abs. 2 der Vllikerbundakte. Dieser 
Beschluss hatte zur Folge, dass man sich in Deutschland ganz plotzlich fOr den 
VOlkerbund interessierte und ihn a1s eine politische· Realillt, zum Teil nicht ohne 
Hoffnung fOr eine Deutschland gUnstige LIIsung, ansah. 'Niemand zweifelte daran, 
dass die Uberweisung an den Vllikerbund eine erfreuUche }Vendung in der ganzen 

I) Neue Bricken, MailJuni 1921, S. 17; ComplO Rendu des T ..... "" de .. V. Conft!_ do l'UniOD 
intematiooale des assoc. pour Ia Soci6t6 des Nations 1921, S. 35, 36. -

') VgI. die Kundgobungen deutscbor Paziflsten ZD dem Troibon dO< Freillorpo in O_looi.., MiI
teilungen dor Deutscbon Friodonsgesollocbaft 1921, S. 87. 

') Journal OlBciel de .. SocitIC des N.tiODl 1921, S. 982. 
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Angelegenheit sei. So sehr dadurch das Prestige des Bundes in der ganzen Welt 
gehoben wurde, so war doch andererseits von vornherein nicht zu verkennen, dass 
di.ese Oberweisung auch eine Belastung des Vllikerbundes bedeute; denn wie die 
endgliItige Entscheidung auch ausfallen wOrde, alle konnten sicherlich Dieht zufrie
den gestellt werden, zumal es sich wirklich -urn eine sehr schwierige Aufgabe 
handelte. 

Von Seiten der "Deutschen Liga fIir VlIlkerbund" wurde damals in einer be
sonderen Denkschrift die Bedeutung der qberschlesischen Frage fIir den VOlker. 
bundgedanken dargelegt. Es wurde weiter betont, dass der Rat selbst nicht die 
beste Instanz wire, da in ibm Vertreter der Michte, Dicht aber -nur vor ihrem 
Gewissen verantwortIiche PersOnlichkeiten silssen, dass also eine unparteiische In. 
stanz yom Rat mit der Aufgabe betraut werden mOsste. Es wurde femer auf die 
Notwendigkeit mllglichster Ollentlichkeit der Verhandlungen hingewiesen. 

Weiterhin wurde im Zusammenhang mit dem oberschlesischen Problem von der 
"Deutschen Liga.ffir Vllikerbund" die Frage aufgeworfen, ob es nicht das Beste 
wire, wenn Deutschland sOgleich den Antrag auf Aufnahme in den Vllikerbur.d 
stellte. Die 61lentIiche Meinung versuchte man durch den Hinweis darauf zu ge
winnen, dass Deutschland nur als Mitglied das Recht hitte, in gleicher Weise wie 
Polen zu den Verhandlungen zugezogen zu werden.') N ach der loyalen Politik des 
Kabinetts Wirt11 schienen die Aussichten auf Aufnahme Deutschlands dorchaus 
gOnstig, zumal man bereits im Auslande erkannt hatte, wie stark das Ansehen des 
Bundes durch das Fernbleiben dreier grosser Staaten, Amerikas, Deutschlands und 
Russlands, litt. ") Literarisch wurden die Bestrebungen darauf, dass sich Deutsch. 
land um Aufnahme in den V61kerbund bemlihe, durch das Erscheinen des. um· 
fangreichen Kommentars SchOcking-Wehberg Ober "Die Satzung des V6lkerbun. 
des" ,"> obwohl diese Arbeit im wesentlichen einen rein wissenschaftlichen Chao 
rakter !rug, unterstOtz. Dagegen war das gleichzeilig erscheinende Werk von Lu. 
kas .Deutschland und die Idee des Vllikerbundes"') zwar dem V6lkerbundgedan. 
ken an sich Oberaus gOnstig, empfahl aber in der Polilik "wOrdevolle ZurOck. 
haltung gegenOber dem Versailler VlIlkerbunde."6) 

Die Deutsche Regierung glaubte es angesichts der Volksstimmung nicht verant· 
worten zu kllnnen, den Antrag auf Aufnahme in den V61kerbund zu stellen. Der 
damalige Minister des Aussem, Dr. Rosen, war offenkundig ein Gegner des VIII
kerbundes, wie spilter Hellmuth v. Gerlach auf dem X. Deutschen Paziflsten. 
kongresse nachwies. Aber selbst Wirth wollte erst einmal das Resultat der Ver
handlungen liber Oberschlesien abwarten, bevor er den Eintritt Deutschlands in 
den V61kerbunll betrieb. Das war zweifellcis ein schwerer psychologischer Fehler. 

') Neuo BrilekOD, Juli/Auguai Ig21, S. 27 If; vergl. ebendorl ouch die Aufsitze von Demburg und 
Webberg. 

') Vergl. In dieaer Beziebung dIe dem EinlrItte Deutschland. 1m allgemelnen Diebt ungUnstigeD Antwo,," 
ten aur olDe Rnndfnge In .La Paix par Ie Droit" 1921, Nr. 2-7. 

') Berlin 1921, Verlag Franz Vablen • 
• ) M_r I W. E. Oberltlschens Buebhandinng. 
') Vergl. aucll die den Pariser V61kerlmnd scharf _aieronde popullre Schrilt von Schneider, 010 

V6lterbnndaldee, Berlln-Steglitz 1921, ZeD1ralenropiischer Verlag. 
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Es wurde eine kostbare Gelegenheit versliumt, Deutschland durch den Eint~itt in 
den VlIlkerbund wieder in Verbindung mit der Weltseele zu bringen. 

Yom 5. September bis 5. Oktober 1921 tagte in Genl die zweite VOlkerbund
versammlung, man muss gesteherr, unter vollkommener Teilnahmsl08igkeit der 
deutschen Offentlichkeit. Die oberschlesische Frage beschliltigte die GemUtar 80 

ausschliesslich, dass man IUr Genl kein Interesse hatte. Trotzdem sandte auch 
diesmal wieder die .Deutsche Liga fUr VOlkerbund" einen besonderen Vertreter 
nach Genl, der IUr die deutsche Presse berichtete und nach Schluss der VlIlker
bundversammlung vor einem auserwlihlten Kreise von Politikem und Joumalisten 
seine Eindrflcke auseinandersetzte. Auch die zweite VlIlkerbundversammlung hat 
ja trotz emsigster Arbeit keines der grossen Probleme emstlich in Angrilf ge
nommen, sodass es in der Tat schwer war, die Tagung als einen bedeutsamen 
Erlolg hinzustellen. Die offentliche Meinung wollte nicht einsehen, dass salche 
Dinge langsam reilen und dass es im Grunde nichts weiter a1s die Pllicht dea 
Deutschen Reiches war, dieae grossen Keime zu IOrdem, nachdem man sich vor 
dem Kriege den schOnsten Fortschritten im Haag widersetzt hatte. 

Am 12. Oktober 1921 1) beschloss der VOlkerbundrat einstimmig eine Empleh
lung betr. die Grenzziehung in Deutschland zwischen Polen und Oberschlesien 
und regte gleichzeitig Massnahmen an, urn die Fortdauer dea wirtschaltlichen und 
sozialen Lebens in Oberschleaien zu sichem und die Nachteile der Obergangszeit 
zu mildem. Diesea Gutachten, das sich der Oberste Rat am 20. Oktober 1921 
mit der Modillkation zu eigen machte, dass er die Anregungen dea VOlkerbund
ratea zu einem Diktat erhob, land in Deutschland schlirlste Missbilligung und 
erschfltterte geradezu die Stellung des Kabinetts Wirth. In einem Schreiben yom 
22. Oktober 1921 bot Wirth dem Reichsprilsidenten seine Demission an. In dem 
diesen Schritt begrUndenden Schreiben war folgendea ausgefUhrt: FIlnI Monate habe 
das Ministerium eine Politik gelflhrt, welche von dem Gedanken getr.gen geweaen 
sei, die Stellung dea Deutschen Reichea zu den Alliierten zu regeln und durch 
den ernsten Willen der ErfUllung vertraglicher VerpHichtungen bis an die Grenze 
der Leistungsm6glichkeit zur Wiedererstarkung Europas beizutragen. Es habe diese 
dem deutschen Volke aulerlegten flberaus schweren Leistungen erlOll1, insbe
sondere den ungeheuren Barbetrag von einer Milliarde Goldmark zum 31. August 
1921 abgetragen·. Die .lliierten Staaten hltten die ErlUllung der deutschen Ver. 
pHichtungen, vor a1lem die DurchfUhrung der EnlWaffnung, die sich unter grossen 
Schwierigkeiten vollzogen habe, anerkannt'Es'~hllle erwarlet werden dUrfen, dass 
im Hinblick auf Deutscblands Anstrengungen und 'aul sein emsthaltea Beatreben, 
den'vertraglichen Verpllicbtungen treu zu bleiben, die Besetzung der RuhrbAlen 
reatlos aulgeboben und binsichtlicb Oberscblesiens eine Losung gelunden worden 
wire, welcbe dem Recbtsempftnden dea deutscben Volkes und der Oberscblesier 
Bowie den kllnltigen friedlicben Beziehungen zwiscben den europiiscben Nationen 
entsprochen hllle. Statt dessen sei ein Diktat erlolgl, durcb welcbea nicht nur 

') verg\. auch c1ie Kundgebung deutscher Paziftsteu yom gJeichen Tap In den .Mitteilungen der Deut
lIChen FriedensgeseUschall" 1921, 5.89 Ir. Eo wunle darin vorac:hlageo, c1ie BevDlkerung Obel'lChlealena 
ernent zu beIrogen, ob oje uogeIr'enDI zusammenbleibeu odor unter Zugrundelegung der I!rgeboiMe der 
endeD AbsIimmuog geIr'enDI werden mOehIe. • 
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weite Fllchen des oherschlesischen Landes, sondem auch bilihende deutscbe 
StAdte, der weitaus liberwiegende Teil aller Bodenschltze, vier Flinftel der Ver
arbeitsungsstltten der deutschen Heimat entrissen werden wlirden. Ein grosser 
Teil ·der .an Polen fallenden BevOlkerung sei deutschen Stammes und deutscher 
Sprache und solle entgegen dem Selbstbestimmungsrecht der VOlker und entgegen 
Item klaren Ergebnis der Abstimmung unter Fremdherrschaft fallen. Niemals werde. 
das deutsche Volk diesen VerlUst, den es wehrlos hinnehmen mlisse, verschmer
zen. Obwohl das Kabinett nach wie vor liberzeugt sei, dass nur das aulrichtige 

. Bestreben alIer Teile, die vertraglichen Verpllichtungen zu erflillen, die politische 
und wirtschaftliche Wiederherstellung Europas ermllgliche, sei es sich doch voll-
kommen klar darliber, dass die Grenzen der deutschen Leistungsfiihigkeit und 
ErflillungsmOglichkeit durch das schlesische Diktat sich erheblich ver!'ngert hltten 
und dass SOIDit fIir die Politik des Reiches eine neue Lage geschaffen aei. 

Dieses Demissionsgesuch wurde gllicklicherweise von' dem Reichsprlsidenten 
Ebert nicht angenommen. Sein Inhalt ist aber fUr die damalige Situation hllchst 
charakteristisch. ' 

Die auf mitllerer Linie stehende Deutsch-Demokratische Partei eab in der 
Entscheidung des Obersten Rates einen glatten Rechtsbruch, eine Verletzung des 
Friedensvertrages, und zwar "wegen der offenkundigen Vergewaltigung einer Uber
wiegend deutschen Mehrheit im ganzen und geschlossener deutscher Mehrheiten 
in den wichtigsten von der Abtretung betroffenen Gebieten; wegen der Missachtung 
cler wirtschaftlichen Verhiiltnisse, die gemiss dem Friedensvertrag neben den geo
graphischen Verhiiltnissen bei der Grenzziehung hlltten berlicksichtigt werden mIlS

, sen; wegen 'der Zumutung an Deutschland, auch fIir die bei Deutschland ver-
bleibenden Gebiete wirtschaftliche Bestimmungen mit Polen zu vereinbaren, deren 
Inbalt Deutschland in allem Wesentlichen vorgeschrieben werde und Deutschland 
in seiner Staatshoheit empllndlich beeintrllchtige." Die demokratische Fraktion 
hielt die getroffene Entscheidung nicht bloss politisch und kulturell, sondern auch 
wirtschaftlich flir unbeilvoll, sowohl flir die betroffenen Gebiete wie flir Deutsch
land und die Weltwirtschaft; sie hielt die Deutschland vorgeschriebenen wirt-
8chaftlichen Bestimmungen fIir ungeeignet, die schweren Schiidigungen der will
klirlichen Zerreissung eines einbeitlichen Wirtschaftsgebietes auszugleichen. Nach 
Ansicht der Demokraten sollte Deutschland alles vermeiden, was als eine Annahme 
dieser willklirlichen und schiidlichen Gesamtentscheidung erScheinen kllnnte. Die 
Fraktion beflirwortete daher eine feierliche Rechtsverwahrung der Deutschen 
Reichsregierung gegenliber der oberschlesischen Entscheidung. In einer beson
deren Denkschrift, an der u. a. Prof. SchUcking mitarbeitete, wurde dieser Stand
punkt eingehend begrlindel.') 

Die Tatsache, dass man der IIffentlichen Meinung in Deutschland vorgespiegelt 
hatle, eine Teilung des Landes sei ausgeschlossen, rlchte sich jetzt bitter. Die 
deutsche Offentlichkeit wol\te nieht zugeben, dass es sieh nicht urn eine deutsche, 
sondern urn eine internationale Frsge handelte. Man 1!:ritisierte die Tatsaehe, dass 
.cIer Vllikerbundrat mit der Angelegenheit befasst worden sel, und behauptete, 

') Weinhausen, Domoluate. und obonchloaischo Krlsis, Borlln 1921, Demokradscher Verlag, S. 7 If. 
La SocIa .. du N.dollll. I II 
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der Oberste Rat habe unzullissigerweise seine Zustllndigkeit delegiert. Man Ober
sah, dass der Vtllkerbundrat das Ziel einer gereehten Entseheidung dadureh beson
ders geftlrdert hatte, dass er mit der Abfassung des Gutaehtens die Verlreler 
der vier nieht im Oberslen Rate be6ndliehen MlIehte beauftragte. Was aber die 
Entseheidung Ilber Obersehlesien in materieller Hinsieht anlangte, so durfte man 
nieht vergessen, dass in den ursprllngliehen Friedensbedingungen von einer Volks
abstimmung Ilber Obersehlesien nieht die Rede war, sondem. dass die vorbehalts
lose Abtretung dieses Landes festgesetzt werden sollte. Erst auf den deutsehen 
Widersprueh hin willigten die Alliierten darin ein, dass das endgllitige Sehieksal 
Obersehlesiens von einer Volksabstimmung abblngig gemaeht wllrde. Aile die 
Grllnde, die man' naeh dem Gutaehten des Vtllkerbundrates fOr die Zuteilung 
des gesamten obersehlesisehen Industriegebietes an Deutschland anfllhrle, waren 
schon damals vorhanden gewesen, und wenn die Alliierten trotzdem das Sehieksal 
dieser Gebiete von einer Volksabstimmung abblngig gemaeht hatten, so hatte 
das ganz offenbar bedeutet, dass sie die in Obersehlesien von deutscher Kuhur 
.geleistete Arbeit sowie die ungeheure Wiehtigkeit der dortigen Bodenschlltze Illr 
das deutsehe Wirtsehaftsleben nieht oder wenigstens nieht entseheidend hatten be
rIleksichtigen wollen. Denn sonst bitten sie von einer Abstimmung ganz abgesehen 
und Deutschland diese Gebiete gelassen. Sehr stark hatte sicherlieh zu diesem 
Verfahren der Entschluss beigetragen, das Selbstbestimmungsreeht der Vtllker radi
ksI durchzufllhren. Die geringe Begabung der deutschen Regierung zur Behand
lung anderer Nationalitllten hatte zudem nicht dazu ermutigen konnen, die zahl
reiehen in Oberschlesien wohnenden Polen lediglich dem deutschen Minderheiten
schutz zu unterstellen. Naeh den endgilitigen Friedensbedingungen sollte gemllss 
dem § 5 der Anlage hinter Art. 88 V. Fr. die Grenzlinie in Oberschlesien unter 
Berllcksichtigung sowohl der Willenskundgebung der Einwohner als 8uch .der 
geographischen und wirtschaftlichen Lage der Ortschaften" gezogen werden. 

Die Volksabstimmung hatte zwar insgesamt ein erhebliches Plus lfir Deutsch
land gebracht, aber doch auch eine sehr betrl1ehtliche Anzahl polnischer Stim
men. Nach diesem Resultate der Abstimmung bltte es unseres Erachtena gegen 
das Selbstbestimmungsrecht der VOlker verstossen, wenn man die erhebliche pol
nische Majoritllt unter deutscher Souverlnitit gelassen bltte. Zwar war die Ab
stimmung nicht unbeeinftusst erfolgt. Aber wer die Geschichte der Irllheren PIe
biszite in Betracht zog, musste zugeben, dass die oberschlesische Abstimmung 
verhiiltnismlssig unverfiUscht den Willen der BevOlkerung zorn Ausdruck gebracht 
hatte. Fraglich konnte dabei nUr erscheinen, ob sieh· aile Oberschlesier der MlIglich
keit einer Teilung des Landes bei der Abstimmung bewusst gewesen waren, ob 
z. B. nicht viele polnische Stimmen deutsch abgegeben worden wiren, wenn die 
Bevillkerung gewusst bAtte, dass der grl!ssere Teil des Landes bei Deutschland 
verbleiben wiirde. Der Villkerbundrat, den mit der Sache zu befassen, Iragloa 
ein g1llcklicher Entschluss des Obersten Rates gewesen war, halte geglaubt, dasa 
eine neue Abstimmung kein anderes Resultat ergeben hiitte. 

Indem der Villkerbund sich in erster Linie an das Ergebnis der Abstimmung 
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gehalten hatte, hatte er seine Entscheidung gefiillt Ausserordentlich war' zu be
dauem, class er die von ihm filr gut befundene Grenzziehung Dieht genau begrlln
del, insbesondere Dieht dargetan hatte, warum er von einer BerliekSiehtigung des 
inrugen wirtschaftliehen Zusammenhanges in der Hauptsaehe abgesehen. Denn 
nachdem von deutscher Seite jene Gesiehtspunkte immer wieder hervorgehoben 
worden waren, hiitte man ihre Beiseiteschiebung erst recht begrlinden mllssen. 

Aueh Yom Standpunkte der Fortbi!dung des Vlllkerrechts wiire es erwUnschtge
wesen, das Problem der Selbstbestimmung der VHlker in seiner ganzen Breite 
aufzurollen, aile Zusammenhiinge wirtschaftlieher, ethnischer, politiseher usw. Na
tur darzulegen, auf die es in Zukunft bei der Festsetzung neuer Grenzen ankom
men sollte. Leider hatte man keinen anderen Ausweg gewusst, aIs sieh sklaviseb 
fast nur an die Volksabstimmung zu halten. '-Dass andere Auswege flir Polen oder 
Deutschland ihnliehe Unbilligkeiten enlhalten hlitten wie die yom Obersten Rate 
erfolgte Grenzziehung, durfte jedoch Dieht ilbersehen werden. Man hatte aueb 
nach einem Princip rein formaler G1eiehheit versueht, die Grenze so zu ziehen, 
dass auf beiden Seiten eine mllgliehst g1eiehe Anzahl von deutschen oder polnischeri 
Slimmen ilbrig geblieben war. Wollte man Diehl bedenkliehe Enklaven Ilehaffen, 
so war a1lerdings, wenn man vor a1lem die Volksabstimmung entseheiden lassen 
wollte, ein anderer Ausweg schwer denkbar gewesen. 

In der Absieht, die Sehwierigkeiten der nun einmal auf Grund des Friedensver
trag~ gezogenen Grenze 'zu mindern, hatte der VHlkerbundrat seiner Entseheidung 
wirtschaftliehe Empfehlungen beigegeben, und der Oberste Rat hatte diktatoriseh 
den Abschluss eines Wirtsehaftsabkommens zwischen Deutschland und Polen vor

'geschrieben. Die Form der Entscheidung war sieherlieh anfechtbar. Man hiitte doeh 
vielleieht den Parteien zuniichst eine bestimmte Frist stellen sollen, bis zu der sie 
sieh auf friedlichem Wege hlitten einigen miissen, bevor das Diktat zur Anwendilng 
gelangte. Aber yom rein praktischen Gesichtspunkte aus war dennoch im Grunde 
ein sofortiges Diktat empfehlenswert, wei! sonst die Einigung zwischen den Par
teien sehr fraglich geworden wiire. 

Die Stimmung in Deutschland gegen den VHlkerbund war um so gereizter, als 
man auch in der Saargebietsfrage immer mehr zu konstatieren glaubte, dass der 
VGlkerbund den zahlreichen K1agen der Bewoboer des Saargebietes kein geneigtes 
Ohr lieh!) In keiner Frage, die deutsche Interessen stark berlihrt hatte, hatte bisher 
der VGlkerbund den Erwartungen der deutschen Offentlichkeit entsprochen. Daher 
warde der Bund a1lgemein auls schlrfste angegriffen. 

Je stiirker der Bund bekiimpft wurde, Ulll so mehr betrachtete es die "Deutsche 
Liga flir VGlkerband- aIs ihre PHicht, ihnin der oberschlesischen Frage, soweit 
das berechtigt war, zu verteidigen. Sowohl in den "Mitteilungen der Deutschen 

') Verg\. in di ..... BeziehllDg die' d •• tsc:he Oenkschrift .0 .. Surgebiet anter der Hemchaft des Waf
leuatillslaDdaabkomm .. s and des Vertrages von Versailles' Berlin 1921, Georg Stllte BOWie die Verhllld-
1_ des Pr. Undtap VOID 23. J..... 1922. Auch die ,.O .. tsche Liga fir Volterband' hielt die 
KIageD der OJreetlichkeil in dieaer Hinsicht teioeswegs fir unbegriinde~ obwohl sie der lI\einllDg war, class 
ucb die Deutscbe Regier1lDg bel der Art der WshrlIDg der l.tereason der Bewohner der Sasrgebietes 
teioeswegs eioe g1iickliche Hand gcbsbt babe. Vergl. den AufsaIz .0 .. Sasrgeblet' in den .N .... Briiet .. • 
Jan ... 1922, S. 50 If. ... 
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Liga fUr VlIlkerbund"') wie in den in ihrer Monatsschrift erscheinenden') auf
kliirenden Artikeln, in denen ein von der deutschen IIlfentlichen Meinung wesentlich 
abweichender Standpunkt vertreten wurde. Auch berief die Liga ihren vllikerrecht
lichen Ausschuss ein, um in sachlicher Weise den Problemen gerecht zu werden. 
Ferner nahm besonders der Genfer Vertreter der Liga, Dr. Julius Becker, in uhl
reichen Artikeln und Ausserungen gegenliber massgebenden Persllnlichkeiten den 
gleichen Standpunkt ein.') Aber es war schwer, gegen die Irreflihrung der IIlfent
lichen Meinung anzukiimpfen. "Wir haben uns dadurch neue Widerstlnde geschaf
fen und die Foigen davon seitdem in unserer Arbeit hiuRg zu spUren bekommen", 
heisst es dem Jahresberichte der Liga Uber das Jahr 1921'). "Aber wir waren 
und sind der Meinung, dass die AufRndung der Wahrheit, soweit sie nur erkennbar 
war, die wichtigste Aufgabe darstellte, der gegenDber alle Nachteile in Kauf ge
nommen und namentlich der Gegensatz zur liberwiegenden deutschen Olfentlichkeit 
ertragen werden musste:" 

Wie sehr diese Vorgiinge der Arbeit der deutschen VlIlkerbundanhlnger schadeten, 
ergibt sich aus den Worten an der SpilZe der Januar-Nummer 1922 der "Neuen 
BrUcke/l"'), der Zeitschrift der .Deutschen Liga fUr VOlkerbund": .- - -
Die Ereignisse des vergangeneil Jahres haben es Dberall schwer und schwerer ge
macht, flir den VlIlkerbundgedanken zu werben. Es ist kein Wunder, dass es In 
den Ortsgruppen liberall stiller geblieben als frUher." Ferner heisst es an einer 
anderen Stelle'): "1m Inlande dagegen zeigte sich vielfach ein Stillstand der Ar
beit und eine geringe Abnahme des Mitgliederbestandes. Wenn dabei auch die 
wirtschaftliche Lage nicht ohne EinRuss gewesen sein mag, 80 liegt der Haupt
grund in der wachsenden Enttluschung Uber die Leistungen des VOlkerbundes." 

IX. DIE WEITERENTWICKl:UNG BIS SUR KONFERENZ 
VON GENUA. 

Dass die politischen Ereignisse in den paziftstischen Reihen eine erne.ute Stir
kung des Links-Radikalismus zur Foige hatten, ist leicht verstlndlich. bas lrat 
besonders auf der Hauptversammlung der "Deutschen Friedensgesellschaft- in BOo 
chum am 5. und 6. Oktober 1921 zutage. T) Die Gruppe der Dienstverweigerer hatte 
einen Antrag auf die Abschalfung der ReichsweJJr eingebracht, und zwar mit der 
Begrlindung, dass ihre Aufrechterhaltung IlberftUssig und sehldlich sei, ihre Be
seitigung aber auf die misstrauischen Nationen der,Entente 'den vorzUglichsten Ein
druck machen und die WeltabrUstung fOrdern .wll~de. Trotz harter Klmpfe der 
Gegner wurde die Resolution mit 135 gegen '44 'Slimmen angenommen. Es ging 
klar daraus hervor, dass die Mehrheit der deutSch~n Paziftsten von der allmihlichen 

') VergL loch dea Artikel von Dr. Hans Simons iD der Nr. vom 27. 'Omber 1921. 
I) Neue. Briidea, September/November 1921, S. as 11'; JID1W' UI22, S. 49. ' 
') Vergl, Mitteilaagea der Deutschen LIga Iiir VoikerhDUd ..,... 14. November 21. 
4) S. 11. Mit dieser Hummer gingen die .Nea.en Brilckell- em. '" 
') S. 46. 
') De_he Up liir Valkerband. Bericht fiber daB Jahr .J921, S. 4. 
') MitteUaagea der Deutschea Friedeasgesel1achall 1921, S. 6911'. 
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Entwieklang des Vlllkerbundgedankes aIlein keinen hinreichenden Erfolg erwar
tete. Der Beschluss halte zur Folge,. dass die »Deutsche Liga filr Vlllkerbund" auf 
dem im Anschluss an die Hauptversammlung tagenden X. Paziflstenkongresse 
~egen dieser Resolution der Friedensgese1lschaft sich weigerte, eine Stellung im 
Prisidium des Kongresses einzunehmen. 

Auf dem Yom 7.-9. Oktober 1921 in Essen stattflridenden X. Deutschen Pazi
flstenkongresse warde u. a. die Bedeutung der religillsen und kulturelJen Gemein
schaft fIlr die Wiederannlherung der Vlllker erllrtert. Sodann kam Prof. Kanta
rowicz aul die Umgestaltung der Vlllkerbundsatzung zu sprechen.1) Er stellte sieh 
in scharfen Gegensatz zu der weit Ober das Ziel hinausschiessenden Kritik sowohl 
von Seiten nationalistischer Kreise wie auch von Seiten radikaler Pazif\sten. Er 
vertrat die Aulfassung, das wesentlichste seien heute im Vlllkerbund nicht die Sat
zungen, sondem die Sitzungen, nicht der Buchstabe der Verfassung, sondem der 
wenig vlllkerbundfreundJiche Geist, im dem diese Satzungen zur Anwendung go
bracht wOrden. Jeder ernsthsfte Versuch; den Krieg zu Oberwinden, mOsse zum 
Vlllkerbund fUhren; aber die Gesinnung, die beim Friedenschluss geherrscht hIilte, 
sei .dem Vlllkerbund wenig gQnstig gewesen. Darum wOrden auch Oberzeugte Pa
ziflsten dimalS nicht einen wesentlich anders gestalteten Vlllkerbund haben er
reichen kllnnen, und es sei ein richtiger Gedanke von WilSon gewesen, die Satzung 
des Vlllkerbundes, um ibn Oberhaupt durchzusetzen, mit dem Friedensvertrag zu 
verbinden. Die Kritik sollte sich mit ihren berechtigten Forderungen nicht so sehr 
gegen die Pariser Satzung kehren, wie gegen die fortdauemde Gesinnung der 
Feindseligkeit und der Vergewaltigung. Vlllkerbundgesinnung mOsse gepf\egt wer
. den, dann erst werde der Vlllkerbund seine Aulgabe erfUllen kUnnen; Deutschland 
aber mOsse je eher desto lieber dem Vlllkerbund beitreten. Der Redner lasste seine 
Darlegungen in folgender, fast einstimmig angenommener Resolution zusammen: 

DDer X. Deutsche Paziflstenkongress erblickt in dem jetzt bestehenden 
Vlllkerbunde einen bedeutsamen Fortschritt auf dem Wege zu einer welt
umspannenden Rechts- und Friedensordnung. 

Er beklagt andererseits die der Satzung und Betlltigung des VUlkerbundes 
noch anhaftenden, den Idealen des Paziflsmus widerstreitenden Unvollkom
menheiten, wie sie sich namentlich in der Anerkennung kriegerischer Selbst
hilfe aJs einer Rechtseinriehtung und in der bisherigen Behandlung Deutsch
lands und anderer Nichtmitglieder geigen. 

Der Kongress erblickt aber in diesen Unvollkommenheiten nur den Aus
druck mangelnder pilZilistischer Gesinnung einzelner Bundesmitglieder und 
die Antwort aul die entsprechenden Strllmungen bei einzelnen Nichtmit 
gliedem. 

Er lordert demgemilss die Paziflsten aller Under auf, ihre an sieh berech. 
tigte Kritik weniger an die Adresse des Vlllkerbundes als an die der Bundes
vlllker zu richten, in dem Vlllkerbunde einen tatkrllftigen. und stetigen Ausbau 
aller Einriehtungen im Sinne des Pazillsmus, nieht einen Umsturz des mOh-

1) Die Rede von Kantorowlcz IaI 1922 anter 4em 1lteI • Verteicligung 4eo V6Ikerlnm4 .. " In 4 •• DOllI
achen VerlagsgeselJscbalt IIIr Polltlt an4 GescbIchte (Berlin) enchl ....... 
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sam Errungenen zu fOrdern, in den BundesvOlkern durch tlIgliche erneuerte 
Erziehungs- und AufklArungsarbeit eine entschieden und aufrichtig pazillsti. 
sche Gesinnung zu erzeugen. 

Der Kongress gelobt seinerseits, in Deutschland mit allen KrAlten das 
gleiche zu unternehmen. Er fordert aus diesem Anlass die Reichsregierung 
auf, der Welt einen nett en Beweis ihrer Abkehr yom Geiste des alten Deutsch· 
land dadurch zu geben, dass sie unter Hinansetzung ihrer Bedenken sich be
mfihe, die Widerstande gegen die Aufnahme Deutschlands in den VOlkerbund 
zu beseitigen, und diese Aulnahme unverzfiglich beantrage." 

In der Diskussion wies Graf Kessler noch daraufhin, man kOnne den Eintritt 
Deutschlands in den VOlkerbund nicht gegen den Widerspruch Frankreichs durch· 
setzen; er und der Reichstagsprilsident Lobe vertraten ferner die Forderung des 
Weltparlamentes, der sich Kantorowicz widersetzt hatte. Lobe erklllrte, Deutsch
land solie so schnell wie mOglich in den VOlkerbund eintreten. 

Der Pazillstenkongress verhandelte weiter im Anschluss an ein Referat von 
Quidde fiber die Abrfistungsfrage. Er trat ffir die radikale Weltabrfistung ein, so
lange freilich die diesem Ziele entgegenstehenden Hindernisse nicht zu beseitigen 
seien, fUr eine weitgehende Beschrllnkung der Rfistungen. Er verlangte· von dem 
VOlkerbund eine energischere Behandlung dieser Frage; was bisher in dieser Rich· 
tung geschehen sei, erklarte er ffir durchaus ungenflgend. Schliesslich begrflsste 
der Kongress die amerikanische Initiative zur Einberulung einer Abrfistungskonfe
renz.') 

Von weiteren Kundgebungen deutscher pazillsten ") sind noch zu erwAhnen ein 
Appell an die in Washington versammelten Staatsmlnner, ihre Beschlfisse trotz 
aller Widerstllnde auf die Kernfrage internationaler Abrfistung einzustellen, ferner 
eine Stellungnahme zur Amsterdamer Abrfistungskonlerenz der Gewerkschafts
internationale yom 15. November 1921. Darin begrfissten dieselben pazilistischen 
Organisationen, die auch an den deutschen Friedenskongressen beteiligt gewesen 
waren, mit grosser Genugtuung die Absicht der Gewerkschaftsintemationale, in 
einer Konferenz mit den internationalen Transport., Berg· und Metallarbtiterver
bAnden die AbrUstung zu beraten. Sie forderten die Konlerenz auf, neben der Vor
bereitung der eigenen Aktionen der Arbeiterschalt in der Offentlichen Meinung ihrer 
Under and besonders bei ,ihren Regierungen sich fUr die Durchflihrung der Be
schlfisse der zweiten VOlkerbundtagung einzusetzen. Sie wiesen dabei darauf hin, 
dass nach der Abrfistung Deutschlands odie Berufung eilier deutschen Persllnllch
keit des politischen, gewerkschaftlichen oder Wirtschaftslebens in die AbrUstungs
I(ommission geeignet sei, die Arbeit dieses Ausschusses zu fllrdem, der die Abo 
rflstungsplAne auszuarbeiten habe. Zugleich sollte ~die Konferenz fUr die Umwand
lung der alliierten MilitArkommissionen in den besiegten Undem in AusschUsse 
des VlIlkerbundes ebenso liltig sein wie fflr die Ausdehnung des dem VOlkerbund 
gegenilber diesen VlIlkem zustehenden Rechtes zu Untersuchungen militllrischer Art 

" MitteUungen der DeulB<hen Friedeosgesellschall 1921, S. 81 If. ' 
., Vergl •• ueb Ouidd .. Volkerbund und Frledensbewegong, 3. Aoll. 1922, Flogscbrill der [)eo1ochea 

FriedeosgeseUscball und das aebr insIroktive Bucb Lenz.FabiaD .Dle Friedensbewegong. I!iD Haodbocb 
der Weltlriedensstriimongen der Gegenwart", Berlin 1922, C. A. ScbwelB<bke " Sehn. 
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auf aile Villkerbundmitglieder. Die deutschen Friedensverbilnde erinnerten zugleich 
daran, dass das wirksamste Argument der Gegner einer europiiischen LandabrtlStung 
das Fehlen Deutschlands und Russlands im Villkerbunde sei und ersuchten daher 
cUe Konferenz, liberall auf die Arbeiterschaft im Sinne der Universalitilt des VOlker· 
bundes hinzuwirken. 

Dass auch die Reichsregierung den Bestrebungen * oach einer internationalen 
Rechtsorganisation grilSstes Interesse entgegen brachte, ergibt sich daraus, dass 
am 3. Dezember 1921 zwischen Deutschland und der Schweiz ein inzwischen rati
flzierter Schiedsvertrag abgeschlossen wurde, der oach den ausdriicklichen Erklil· 
rungen der Regierung der Vorliiufer eine ganzen Reihe von Schiedsvertrlgen mit 
europlischen Staaten sem sollte. Deutschland hatte vor 1914, nur einen einzigen 
Schiedsvertrag, niImlich mit England wirks8m abgeschlossen, wiihrend z. B. die 
Vereinigten Staaten von Amerika an 22. Frankreich an II, Grossbritannien an 14 
und Italien an 18 solcher Vertrige beteiligt gewesen waren. Durch den Abschluss 
des Schiedsvertr!lges mit der Schweiz, der ausserordentlich weitgehend war, be:. 
kundete Deutschland also nicht nur in Worten, sondem durch die Tat die Anderung 
seiner frIlheren Haltung in dieser Frage. In den Einleitungsworten des Schiecls
vertrages wurde auf die seit Jahrhunderten zwischen den Nachbarstaaten bestehende 
Freundschaft hingewiesen. Diese sollte in Zukunft bewusst weitergep8egt werden. 
Darum sollten alle Streitigkeiten irgendwelcher Art entweder einem Schiedsgerichts
oller Vergleichsverfahren unterworfen werden. Man hat fUr, eine mOglichst weite 
Anwendung des Schiedsverfahrens Sorge getragen. Die gerichtsfihigen Streitigkeiten, 
z. ~ liber Auslegung eines zwischen den Parteien geschlossenen Vertrages oder eine 

. Frage des internationalen Rechtes, sollten vor ein Schiedsgericht, die nicht gerichts-
fihigen Streitigkeiten vor einen stilndigen Vergleichsrat kommen. Die Vorlrage, 
welcher Art der KonDikt sei, sollte im Zweifel ein Schiedsgericht entscheiden: Es 
wurde aber auch fUr milglich erkliirt, dass sich die Parteien verstilndigten, eine ge
richtslihige Streitigkeit endgilltig oder unter Vorbehalt der spiteren Anrufung des 
Schiedsgerichts im Vergleichsverfahren entscheiden zu lassen. Die grosse Schwa
che der meisten frIlheren Schiedsvertrlge waren die Klauseln. In dem neuen 
Schiedsvertrage wurden sie beschriinkt, und zwar sowohl in Bezug auf ihre Zahl 
wie aul ihre Wirkung. Der Einwand der Ehre oder der Interessen Dritter sollte 
unzulissig sein. Geltend gemacht werden kOnnen, sollten dagegen zuniichst' die 
Einreden der Unabhiingigkeit, der UnvO'Sehrtheit des Gebietes oder anderer bOch
ster Lebensinteressen. Falls die Gegenpartei die Zullssigkeit einer solchen Klausel 
bestritt, so sollte dariibel' das Schiedsgericht entscheiden. Ausserdem sollte die 
weitere Eintede vorbehalten sein, dass eS sich um eine Angelegenheit von liber
wiegend politischer Bedeutung handele, die sich fUr die Entscheidung nach aus
schliesslich rechtlichen Grundslltzen nicht eigne. Diese Einrede, fIlr die gleichfalls 
ein Schiedsgericht zustilndig sein sollte, sollte nicht wie eine Einrede der zuerst 
genannten Art mit Stimmenmehrheit, sondem nur einstimmig oder gegen eine ein
zige abweichende Stimme als begriindet anerkannt werden dlirlen. Flir den Fall, 
class eine Einrede durchgrill, sollte nicht ein Schiedsgericht, sondem der Vergleichs
rat zustiindig sein. Das Schiedsgericht sollte nach den GrundsillZen des intemationalen 



HANS WEHBERG' 

~echts entscqeiden. Falls das positive Recht LUcken sulwies, soU ten die Prinzipien 
massgebend sein, die nach Ansicht des Schiedsgerichts Regeln des internstionalen 
Rechts sein soUten. Dadurch 'wurde mit Bewusstsein eine wichtige Nebenaulgabe der 
Schiedsgerichtsbarkeit, nAmlich die Entwicklung des VlIlkerrechts, gelllrdert. Zu
stAndig sein soUte grundsAtzlich das Haager Schiedsgericht. Doeh wurde IUr die 
unparteiische Zusammensetzung des Tribunals eine besondere Garantie geschal
len, indem. von den 5 Schiedsrichtern .nur je einer von jeder Partei emannt werden 
soUte, drei dagegen, unter ihnen der Obmann, von den Parteien. gemeinsam. PUr 
das Vergleiehsverlahren soUte ein stAndiges Organ, der Vergieichsrat, binnen seehs 
Monaten nacho der Rati6kation des Vertrages gebildet werden. Auch war fUr seine 
mllgliehst unparieiische Zusammensetzung ilhnlieh wie bei der Bildung des Schieds
geriehts Sorge getragen. Von. den zahlreiehen, mit liebevoUster Sorglalt lormulier
ten Einzelheiten seien noch besonders hervorgehoben: die MlIgliehkeit. einstwei
liger Verfligungen, die rUckwirkende KraIt des Vertrages, jedoch unter Ausschluss 
der mit den Ereignissen des Weltkrieges zusammenhlngenden Streitlragen, sowie 
eine sich aus der Mitgliedsehalt der Sehweiz am VlIlkerbunde ergebende Klausel 
llir den Fall eines Streites Deutschlands mit einer dritten Macht. 

In der Reichstagsverhandlung Yom 16. Pebruar 1922 wurde dieser Sehiedsver
trag') einstimmig angenommen. Sogar Prol. Kahl, :ler Vertreter der Deutsehen Volks
partei, der im Jahre 1899 vor der Einberulung der Haager Priedenskon!erenz ge
iiussert hatte, die alten Deutsehen wlirden sich bei dem Gedanken an diese Frie
denskonferenz im Grabe umdrehen, betonte: "AUes, was geschehen kann, urn 
Staaten- und VlIlkerstreitigkeiten zu vermeiden, gewiss, das woUen wir !lIrdem. 
Daher begrlissen wir diesen Anlang." Bemerkt sei schliesslich, dass sich die Zu
neigung der neuen Deutschen Regierung zur Sehiedsgeriehtsbarkeit schon in ihren 
!rliheren Kundgebungen, besonders auch anlilsslieh des Flaggenzwischenlalles mit 
der Berliner franzllsischen Botschalt, gezeigt hatte. 

Inzwischen hatte sieh die ilffentliche Meinung in Deutschland betreffs der ober
schlesisehen Frage schon wesentlich beruhigt, vor allem naehdem die deutsch
polnischen Verhandlungen betr. Oberschlesien einen g9nstigen Verlau! lenom
men hatten.·) Stark unzulrieden aber war man mit den Verhlltnissen, die nach wie 
vor im Saargebiet herrschten. Man hielt die Regierungskommission des Saarge
bietes nieht fIir unparteiisch, verlangte die Einsetzunl einer neuen Kommission, 
EinsteUung der zahlreichen olflzieUen FranzilSierungsbestrebungen und schliesslich 
die Errichtung eines Saarparlamentes .• ) Der VOlkerbundr.at bestlltigte aber die bis
herige Kommission und setzte lediglieh eine Volksvertretung mit "beratender" 
Stimme nebell die Kommission. Dadureh befriedigte ~r zwar nieht die WUnsche 
der Bevllikerung; immerhin schien man sieh nunmehr doch emster in Genf mit 

') Vgl. die Materialien fiber den Vertrag and die Plrlamentsreden dariibe, bel de Jong L L O. IV S. 
41 IF, 233 IF, 259 IF, 368 IF. 

') Am 2. April 1922 .. kline de, dentsche Bevollmi<:htigte zu den dentsch.polDlschen Verhandlungen 
5<:biIF .. luf einem parlamenlariseben Abend de, Hambnrger Demotraten, der V61kerbnnd babe bel dieaen 
Verhandlungen unparteiiscb gehandelt, 11m im Sinne seiner Satzung endlich eiDmai einen &tolg za erz:ielen. 
Noc:h einmal flammle freilicb die Entriistung aber die Entscboldang beIr. Oberschlesien auf, aIo der Reicb .. 
tag am 30. Mal 1922 du de.tsch-polnisebe Abkommen genehmig!e. 

'I V1'I. daa Memonndum der Viilkerlnlndli .. bel de 1_ L L O. IV S. 29 , IF. 
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dieser wichtigen Frage befassen zu wollen. Man vennutete daher in ~eutschland, 
dass vielleicht weniger bllSer Wille aIs mangelnde Kraft des Bundes vorliege, sich 
den franzllSischen Einllilssen zu widersetzen, und fasste stille Holfnung, es werde 
b8Id mit grllSserer Energie versucht wer~en, eine wahrhaft gerechte und der hohen 
Mission des Villkerbundes entsprechende Politik im Saargebie! zu ennOglichen. 
Das Jahr 1922 brachte 'auch eine weitere Entspannung auf dem Gebiete der Re· 
parationsfrage. Das deutsche Volk erlebte femer den ~rfolg der Washingfoner All
rllstungskonferenz. Das Resultat dieses Hardin&schen Planes regte doch stark zurn 
Nachdenken an. Man erkannte, dass sich selbst die LlIsung des schwierigen Pro
blemes der internationalen ROStungsbeschrinkung langsam durchsetzte. Freilich 
Ira! der Misserfolg des Villkerbundes auf diesem Gebiete dadurch nur urn so dent· 
Iicher hervor. Doch zeigte die Errichtung des stllndigen intemationalen Gerichts
hofes im Haag, dass der· Bund auf einem anderen Gebiete inzwischen ein schllnes 
praktisches Resultat zu verzeichnen hatte. Man darf freilich die Wirkung des Er. 
folges der Washingtoner Konferenz sowie der Errichtung des stllndigen Gerich!9-
holes aul die deutsche Olfentliche Meinung, die insgesamt wegen der Schwere der 
Reparationspfticht nach wie vor sehr bedrllckt war und unter der stilndig wachsenden 
Teuerung stark lilt, keineswegs ilberschlitzen. 

Die Errichtung des Weltgerichtshofes wurde von paziftstischer Seite zum Anlass 
benutzt, urn die deutsche Olfentlichkeit emeu! auf den VOlkerbundgedanken hin
zuweisen. In einer Kundgebung der deutschen paziftstischen Verbilnde, die sich 
innIischen zu einer dauemden Organisation, dem Deutschen Friedenskartell, zu· 
sammengeschlossen hatten, wurde am 26. Januar 1922 folgendes betont'): Die frie
'denspolitische Entwicklung sei zwischen Washington und Genua am VOlkerbunde 
vorbeigegangen. Urn so bedeutsamer sei die Errichtung des Weltgerichtshofes, der 
im Haag am 30. Januar zusammenlrete. Die paziRsten begrOSsten mil Freude diesen 
villkerrechtlichen Fortschritt IIber das Haager Werk der Vorkriegszeit hinaus, den 
das Dasein des Vlllkerbundes ermOglicht habe. Deutschland gegenllber sei die Zu. 
stlndigkeit des Weltgerichtshofes bereits vielfach gegeben. Die Vereinigten Staa. 
ten seien vOlkerrechtlich in der Lage, ibn unabhlngig Yom Bunde fIlr sich anzuer· 
kennen. Die nilchste Tagong kOnnte Deutschland und auch Russland hierin den 
Vereinigten Staaten und damit den Mitgliedstaten gleichstellen. Der Weltgeriehts
hof sei nieht von den Friedensvertrlgen geschalfen und politiseh von ihren Bin. 
dungen frei; in ihm werde sieh der Otis! erhabener Unparteiliehkeit entwiekeln. 
Erflllle diese Bundeseinrichtung dureh vorbildliehe Entscheidung von Rechtsstrei· 
tigkeiten ihre Bestimmung, dann gehe von ihr neues Leben aus; die dureh die 
Satzung gegebene VerpBichtung zur friedlichen Regelung politiseher und wir!. 
schaftlieher Weltfragen gewinne neue Kraft im VOlkerbunde a1s der dauemden 
Rechtsgemeinschalt der VOlker. 

Wie gem man deutscherseits bereit gewesen wlire, 8ich an dem stllndigen inter. 
nationalen Gerichtshofe zu beteiligen, ergibt sieh aus einem Schreiben der .Deu!. 
schen Liga fIlr VOlkerbund", unterzeiebnet von Gral Bernstorlf, Walter Schllcking, 

') Mitleil_ dOl D_en FriedODSgeR11scbaft 1922 S. 8 If. 
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und Minister a. D. Simons, an den Prllsidenten des stilndigen internationalen Ge
richtshofes Loder von Anfang Februar 1922, das folgenden Wortlaut hane: 

"Die Deutsche Liga fUr VOlkerbund hat den Wunsch, bei der feierlichen 
ErOffnung des stilndigen internationalen Gerichtshofes ihrer freudigen Teil
nahme an diesem fUr die ganze Welt bedeutsamen Ereignis Ausdruck zu ge
ben. Gerade weil der VOlkerbund noch nicht aile Staaten der Erde umfasst, 
sollen Worte der Begrllssung und WUnsche fUr ein glUckliches Wirken aueh 
aus Deutschland nicht fehlen, zumal wir hoffen, dass der Gerichtshof Ilber 
die Schranken seiner Entstehung hinaus ein wirklicher Weltgerichtshof werde. 

Es ist allerdings fUr uns schmerzlich, dass Deutschland bei der Schaffung 
dieser grossen stllndigen Einrichtung nicht unmittelbar beteiligt gewesen ist, 
wenn aueh die Vorschliige des amtlichen deutschen VOlkerbundentwurfes Uber 
den Schiedsgeriehtshof den Beratungen der Haager Juristenkommission mit 
zu Grunde gelegen haben. Wire es im Kreise der an diesem hohen Werk Mit
arbeitenden vertreten gewesen, so wllrde die neue deutsche Regierung sieher
lich das BedUrfnis gehabt haben, das Zustandekommen dieser alten Sehnsucht 
slier Friedens- und Villkerrechtsfreunde nach ihren Krllften zu fOrdern. FOr 
ihre Bereitschaft , zum Ausbau der internationalen Rechtsordnung beizutra
gen, hat sie soeben durch den Abschluss des deutsch·schweizerischen Schieds
vertrages ein deutliches Zeugnis abgelegt. 

Der neue Gerichtshof ist beru/en, allen VOlkern den Segen unparteiischer 
Rechtsprechung zu bringen; denn Gerechtigkeit kann keine nationale Grenze 
kennen. Wir hoffen, dass er durch die wOrdigen PersOnlichkeiten seiner Rich
ter ein glOckliches Gegengewicht gegen die anderen, politischen und daher 
beengten Einrichtungen des VOlkerbundes bilden und durch seine Entschei
dungen die Herrschaft des Rechts wiederherstellen helfen wird. 

Wir begrllssen den Beginn einer stllndigen Rechtsprechung als die Geburt
stunde eines neuen VOlkerrechts; denn gerade aus der Entwicklung des deut
schen Rechtslebens wissen wir, was die Tiitigkeit eines hilchsten, mit den 
besten Richtern besetzten, worn allgemeinen Vertrauen getragenen Garichtes 
fUr die Gestaltung des Rechtes und fOr die Rechtsanwendung bedeuten kann. 
Die Entscheidungen und Gutachten des We1tgerichtshofes, hinter dem das 
moralische Ansehen seiner Richter und die politische Macht des VOlkerbundes 
stehen, kOnnen das Villkerrecht mit innerem und i1usserem Zwangscharakter 
ausstatten. . 

Unsere WUnsche, dass sich das Recht im VOlkerieben immer starker durch
setzen mOge, gelten sowohl der politischen SchOpfung des VOlkerbundes, 
ohne den der Weltgeriehtshof nicht zustande gekommen wllre, wie such die
sem stllndigen Gerichtshof selbst, ohne den. oem VOlkerbund seine stiirkste 
StUtze fehlen wOrde; sie gelten denen, die zu dell! Erfolg geholfen haben 
und schliesslich denen, die ohne Unterschiitzung des Erreiehten unermlidlieb 
an der Erweiterung und Verbesserung des Bestehendes nacb innen und aussen 
arbeiten werden." 

Die Einweihung des stiindigen internationalen Gericbtshofes fand in dem Augen-
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blicke statt, aIs die Frage des Zusammentritts der Konlerenz von Genua yom 
April/Mai 1922 die Geister stark beschlftigte. Es ist naturgemlss, dass man sich 
a1lgemein in Deutschland darllber wunderte, wie diese Konferenz unter Beiseite
Schiebung des VIUkerbundrates yom Obersten Rate einberufen wurde. Trotzdem 
aah man in der Konferenz von Genua zunlchst das hoffnungsvolle Anzeichen fllr 
eine intemationale Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiete und war splter 
tiber ihre relativ geringen Resultate bitter enttluscht. Man hatte tibrigens in 
Deutschland den VCllkerbund in der breiten Offentlichkeit so stark a1~ ein Bllndnis 
der Sieger gegen die Zentralmilchte aufgefasst, dass man sich einigermassen wun
derte, a1s jetzt der Vlllkerbund von dem Obersten Rate beiseite geschoben wurde. 
Als dann spiter Frankreich ganz mit Recht darauf hinwies, dass man den VCllker
bund in Genua nicht ganz bei Seite schieben--dllrfe, tauchte pllltzlich selbst in demo
kratischen Organen der Gedanke wieder auf, daSs. der VCllkerbund nur das gedul
dige und gefllgige Werk%eug der Ententediplomatie sei.') 

Die Konferenz von Genua wurde von dem Deutschen Friedenskartell, dem Ver
bande pazifistischer Organisationen, als ein bedeutsamer Fortschritt begriisst. Es 
wurde in einer Kundgebung darauf hingewiesen,. dass die wirtschaftliche Emeue
rung der Welt in Genua zwar in Angriff genommen, durchgefiihrt werden kClnne 
aber nur durch eine stindige Organisation, wie sie der Vlllkerbund sei,. sobald. er 
universalen Charakter trage.') 

'Wahrend der Konferenz von Genua schwieg die Diskussion tiber den Vlllkerbund 
in Deutschland, und man verhielt sich abwartend. Auch die Haltung der deutschen 
Sachverstilndigen gegenllber dem Genfer Bunde in den Kommissionen zu Genua 

. wurde in Deutschland wenig bemerkt. Offenbar unter Fllhrung des Deutschen 
Aussenministers Rathenau stellten sich nilmlich die deutschen Sachverstindigen 
in Genua zu dem Vlllkerbunde sehr zuriickhaltend; ja, sie wandten sich gegeJ1 die 
Uberweisung der Konferenzprobleme an den Vlllkerbund, dem Deutschland nocb 
nicht angel\lIre'). Ganz offenbar handelte es sich hier nicht nur am eigenmachtige 
Kompetenzllberschreitungen von Ressortministern. 

So war freudige Anteilnabme an dem Wirken des Vlllkerbundes nur in den 
pazifistischen Kreisen zu linden. In den breiten Massen war die Skepsis noch gross. 
Von den grossen Regierungsparteien IIbte keine einen starken Druck auf die Reicbs
regierung aus, urn sie zum Eintritt in den Vlllkerbund zu veranlassen. Dabei stan
den sie grundsitzlich dem Vlllkerbundgedanken nicht ablehnend gegentiber. Wir 
haben oben bereits die Richtlinien wiedergegeben, die im Januar 1922 der Reicbs
parteitag der Zentrumspr.rtei aufgestellt hat.') Was aber die Sozialisten betrifft, 

') Vergl ... B •• Die deutsche Nation", Mirz 1922, S. 168. 1m Aprilheft 1922, S: 260 derselben Zeit
schrift bel6rwortefl! Leg. Sekretir L D. v. Billow den Eintritt Deutschlanols In den Valkerbund nur num 
der Bedingung gleicbzeltiger Au!nabme In den Rat des Valkerbandes. 1m .Handbuch der Polltik" (3. Auft. 
V, S. S31r) bekimpfte Leg. Rat y. Ricbtho!eu den Elntritt Deutschland. In den Volkerbund, well darin elno 
Anerkennung des Versailler Fried.ensvertrages zu erblicken sei. 

') Mitteilungen der Deutschen Priedensgeoellscbalt 1922, S. 21. 
') Vgl. Hellmuth v. Gerlacb in den Leilartikeln der • Well am Montag" von 8. Mal und 6. Jan! 1922, 

abgedructt Ruch be! de Jong .... O. IV S. 4861r, 4911r. 
0) Am 5. April 1922 ver6lrentlicbte der Zentrumsabgeordnole Mini.ter a. D. Boll In de, • Vossischon 

Zeilung" elnon ftlD1Mondon Aulrul IIIr den V61kerbundgedankon untor dem Titel .D .. Sch!cksal Europaa". 
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so hat ein einftussreiches Mitglied der Mehrheitssozialdemokratie, Lobe, der Prl
sident des deutschen Reichstages, in einer Unterredung mit einem auswlrtigen 
Korrespondenten zu Beginn des Jahres 1922 folgendes geilussert

'
) Er mOchte 

sich liir den Eintrill der Deutschen Republik in den VOlkerbund aussprechen, weil 
er der Ansicht sei, dass jetzt die Zeit gekommen wire, um in Europa Ernst zu 
machen mit der liberstaatlichen Organisation, welche die verschiedenen Priedens
blindnisse in einer hOheren Einheit krOnten. Die Priedensvertrilge hAllen nationale 
Minderheiten in den meisten der alten und neu gebildeten Staaten zurlickgelassen. 
Der Schutz ihrer Sprache, ihrer Kultur und ihrer Rechte, der ein gegenseitiger 
sein miisse, werde sich in einem VOlkerbunde, der aile umschliesse, am ehesten 
verwirklichen lassen. Der Priedensvertrag lasse auch die Vereinigung Osterreichs 
mit dem Deutschen Reiche nach Zustimmung durch den VOlkerbund zu, und diese 
Zustimmung werde am ehesten dann mOglich sein, wenn Deutschland selbst als 
gleichberechtigtes Mitglied dem Bunde angehOre. Die wirtschaftlichen Notwendig
keiten erzwilngen die Heranziehung Russlands und Deutschlands zu dem grossen 
Okonomischen Aufbaukonzern Europas. Aber diese Meinung Lobes wurde durchaus 
nicht von allen seinen Parteigenossen geteilt. Was schliesslich die Stellung der 
deutschen Demokraten anlangt, so schlen es gleichfalls nicht, als ob in ihren Reihen 
liber diesen Punkt Einigkeit herrsche. Sicher war aber, dass der linke Plligel dieser 
Partei, dem u. a. Walter Schlicking und Graf Bernstorft angehOren, den Eintritt 
Deutschlands in den Bund mit allem Eifer befOrwortete. 

x. DIE ZEIT DER DRITTEN BUNDESVERSAMMLUNG. 

Inzwischen nahte der Zusammentrill der drillen Bundesversammlung des VOlker
bundes, und aile Gutgesinnten waren Oberzeugt, dass es nun endlich Zeit sei, die 
Mitgliedschalt Deutschlands herbeizufohren. Vor der drillen Bundesversammlung 
wurde von den verschiedensten Seiten versucht, auf die deutsche Regierung einzu
wirken, damit sie rechtzeitig den erforderlichen Antrag stelle. Besonders i1ie bri
tische Regierung hat mehrfach Oftentliche Erkillrungen in diesem Sinne abgegeben_ 
Am 25. Juni 1922 betonte der britische Premierminister Lloyd George in der 
»Welsh Baptist Chapel" zu London: Er wOnsche Deutschland innerhalb des Bundes, 
und wenn ein entsprechender Vorschlag vor. deq Rat des VOlkerbundes zu Genf 
kommen sollte, so wOrde die britische Regierung dafOr slimmen.") Ebenso deutlich 
liihrte einen Monat splt~r, am 25. Juii 1922, der brilische Unterrichtsminister 
Pisher bei der ErOftnung des Londoner Weltfriedensko~gresses im Mansion House 
aus: Es liege nicht im Interesse der Zivilisation, d~ die Welt in zwei Lager geteilt 
werde, in das Lager der Sieger und das Lager der Besiegten; es sei der Wunsch 
der britischen Regierung, dass Deutschland dieses lahr seine Zulassung zum VOlker
bunde beantragen mOge, sod8Slj der Vorwurf, der Bund sei ein Werkzeug zum 
Schutze der Polilik der siegreichen Nationen, endgOltig aufhOre ') 

.) VgI. de Jong .... O.IV S.311. 
"I de Jong .... O.IV S. 501. 
"I Tunes, 26. Jaly 1922: Ie Mouyemeol P.ciflste 1922 S. 98. 



DAS DEUTSCHE YOLK UND DER VOLKERBUND 493 

. Bemerkenswert fiIr die vor der dritten Bundesversammlung vorhandene Stirn· 
mung war auch, dass auf der Prager Tagung der Union der Viilkerbundligen Yom 4. 
bis 7. Juni 1922 Professor Aulard im Namen der franzilsischen Delegation eine 
Resolution einbrachte, wonach die Konferenz im Interesse eines wahren Friedens 
and der Zusammenarbeit der VOlker eindringlicbst den Wunsch erneuere, dass 
Deutschland sobald wie mOglich, entsprechend den Bestimmungen des Art. 1 der 
Satzung, in den VlIlkerbund aulgenommen werde. ' ) Ferner lasste der Londoner 
Weltfriedenskongress Ende Juli 1922 folgenden Beschluss: .Da der Kongress den 
Beitritt der Deutschen Republik zum VGlkerbund a1s wesentlicb fllr das Wohl der 
Menscbbeit betracbtet, nimmt er mit Genugtbuung Kenntnis von der Erkilirung, die 
der sebr Ebrenwerte Herr H. L. Fisber im Namen der Regierung Seiner Majestat 
in der ErGl'fnungssitzung des Kongresses abgegeben bat, laut welcher die britiscbe . 
Regierung den Wunscb aOssert, dass Deutscbland dieses Jabr seine Zulassung bean· 
trag!. Der Kongress gibt seiner lebbalten Holfnung Ausdruck, dass diese Kandidatur 
von der' nIIcbsten VGlkerbundversammlung gUnstig aufgenommen wird, sodass 
Deutschland den ibm zukommenden Platz im VlIlkerbund als permanentes Mitglied 
des Rates einnebmen kann." 

Dieser Hiriweis des Londoner Weltfriedenskongresses auf die Zuweisung eines 
Sitzes im Rat an Deutschland im Faile seiner Aufnabme in den VOlkerbund war 
sebr stark dadw:cb veranlasst, dass die deutsche Regierung in Verhandlungen mit 
anderen Stasten den Standpunkt vertrat, nur unter der Bedingung in den VlIlker· 
bund eintreten zu wollen, dass ibr ein Sitz im Rate bewilligt wllrde. Es war dies 
ein immerhin begreiHicher Gesicbtspunkt. Aber yom Standpunkte einer Politik auf 
grilssere Sicbt wird man sagen mOssen, dass diese Stellung der deutschenRegie
rung dem grossen Probleme niclit gerecht wurde. Vor a1hm Dingen ist es sicber, 
dass c1ie Befllrchtung, nicbt sogleicb einen Sitz im Rate zu erbalten, keineswegS der 
einzige Grund der deutscben Zurlickhaltung war. Manniglache Strllmungen inner· 
halb der deutscben Regierung wirkten mit, urn eine ldare Stellungnabme des deut· 
scben Auswllrtigen Amtes zu verhindern. Die Abteilung des Amtes, die in Rapallo 
den bewnten Vertrag mit Sowjet.Russland geschlossen und dadurch innerbalb der 
Konferenz von Genua einen so unliebsamen Zwischenfall hervorgerufen hatte, be
fllrcbtete, dUTCb den Eintritt Deutschlands in den VlIlkerbund ein politisches Zu· 
sammengeben mit Russland far die Zukunft zu erscbweren. Merkwllrdigerweise 
sehien aucb einzelnen einHussreicben 'deutscben PersHn1icbkeiten die ev. Beband· 
lung des Reparationsproblems durch den VlIlkerbund keineswegs willkommen. Man 
kann insgesamt sagen, dass die Stellung Deutschlands zum V!llkerbunde auch noch 
zur Zeit der dritten Bundesversammlung durchaus unldar und unentschlossen blieb. 

Und doch war dieser Zeitpunkt der letzte, in dem der Eintritt Deutschlands in den 
VGlkerbund nocb starken moraiischen Eindruck bervorrufen und als ein bedeutsames 
freiwilliges Bekenntnis zur neuen Politik des Rechts angesehen werden konnte. 
Nicbt nach dem augenblicldicben Nutzen durfte Deutschland fragen. Es musste die 
weisse Fabne des PaciHsmus in der Welt vorantragen. Dadurch ailein konnte es 

.) Union international. d .. aasoc:Iationa pour 1& oociet6 des nations, Bniletin Nr.4, 1922 S. 12; Bem· 
atortr, Ole Prager Tagung der V6\11.erbundligen, 0 .. Demokralische Deutschland,23.Jnnl 1922. 
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die Herrschaft des Rechts im VOlkerleben und gleichzeitig seine eigene SteDung 
befestigen. 

Wie wenig ging doch das, was der Reichskanzler Wirth vor der dritten Bundes
versammlung zu dem Problem des VOlkerbundes sagte, auf den eigentlichen Kern 
der Dinge ein I Zwei seiner Afisserungen aus jener Zeit seien hier hervorgehoben. 
Zuniichst fiihrte er unmittelbar nach der Ermordung des deutschen Aussenministera 
Rathenau am 25. Juni 1922 im deutschen Reichstage aus: .Die Entscheidung fiber 
Oberschlesien war eine wirkliche Enttiiuschung ffir das deutsche Volk und die 
'grOsste Enttiiuschung auch ffir den radikal gesinnten Arbeiter. Die Entscheidung 
fiber Oberschlesien war das himmelschreiendste Unrecht, das dem deutschen Volke 
zugeffigt wurde. In Genua fragte mich Lloyd George: .Herr Reichskanzler, was 
denken Sie vom VOlkerbunde?" Ich habe darau! geantwortet: .Ich bin ein Freund 
des VOlkerbundes und wfirde den Tag begrfissen, wo die grosse Organisation der 
VOlker geschaffen werden kllnnte, urn a1lem, Wali Menschenantlitz trlgt, den Frie
den auf der Welt zu bewahren. Aber," so habe ich weiter gesagt, .will man d~m 
VlIlkerbund dienen in Deutschland, so muss man zur Zeit, ich unterstreiche das 
.zur Zeit" - - - es war gestern vor vier Wochen in Genua, vielleicht ist heute 
die Situation schon anders - - -, will man diesem VlIikerbunde einen Nutzen 
bringen, so muss man nach der Entscheidung fiber Oberschlesien von diesem VOI
kerbunde schweigen. a 

Einige Wochen spilter sagte Wirth am 7. August 1922 zu einem Korrespondenten 
der Daily News'): .Erst wollen wir sehen, ob wir am Leben bleiben. Solange 
uns das Wasser bis zum Kinn steht und solange die MOglichkeit vorhanden ist, 
dass wir darin versinken, kann die Frage des VlIlkerbundes sehr gut bis zu einer 
spiiteren Zeit zurfickgestellt werden. a Aber wiire es nicht gerade vom Stand
punkte der damals zur Diskussion stehenden Probleme von Vorteil gewesen, wenn 
Deutschland bereits im Volkerbunde gewesen wIre und die Reparationsfrage vor 
dessen Forum bRtte bringen kllnnen, wie das ja Frankreich einige Wochen spiiter 
auf der'dritten Bundesversammlung in Genf als durchaus diskutabeI bezeichnete? 
Auch die Weigerung Frankreichs, die schwierige Frage der im August '(922 so 
umstrittenen und bereits im Oktober desselben Jahres so g1ficklich geregelten 

. Ausgleichszahlungen dem deutschen Vorschlage in der Note vom 12. August 1922 
entsprechend durch ein internationales Schiedsgericht entscheiden zu lassen, durfte 
Wirth nicht an dem Gedanken des VlIlkerbundes irre werden lassen. Leider wurde 
Wirth in seiner zOgerndeD Haltung gegenfiber-denl Bunde' von einem Manne wie 
Dernburg sekundiert, der im Juli 1922 sowohl in der'Contemporary Review wie 
in dem .Berliner Tageblatt" zwei AufsRtze gegen den sofortigen bedingungslosen 
Eintritt Deutschlands in den VOlkerbund schrieb .. Dernburg wollte den deutschen 
Eintritt in den VOlkerbund von der Zulassung Deutschlands in den Rat und von 
einer Reform des Bundes abhlngig machen. ,'; 1." 

In der Tat tauchte damals der Gedanke, den deutschen Eintritt von deD beiden 
soeben genannten Bedingungen abhlngig zu machen, mehrfach auf. Dass beide 
Forderungen mit einander in einem gewissen Widerspruch standen, schien den 

') Vossis<:he Zeitung, 8. August 1922, Morgenauspbe. 
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.meisten zu entgehen. Denn ein wahrhalt idea1er V6lkerbund wllrde doch voraulr 
selZen, dass im Rate keine Grossmacht dauemd vertreten ist, sondem aile Staaten 
gleichmllssig, vielleicht nach einem Rotationssystem. Auch der ofBcielle deutsche 
Regierungsentwurf betr .. einen V6lkerbund kannte keine Bevorzugung der Gros&
michte. Ais zuerst ein stlndiger intemationaler Gerichtshol im Haag 1907 geschal. 
fen werden sollte, beanspruchten die Grossmachte auch zuniichst eine stilrkere Vera 
tretung im Tribunale. Aber man sah bei der endgilltigen Errichtung des Gerichtrr 
holes von solchem Verstosse gegen das Princip der Staatengleichheit abo Muss 
nicht auch derselbe Grundsatz wie bei der Rechtsprechung dort vertreten werden, 
wo es sich urn Organe der Gesetzgebung und Verwaltung handelt? Deshalb 
kOMte Deutschland nicht, wie das in Besprechungen mit Vertretern anderer Stn. 
ten oftenbar geschehen ist, eine ideale Reform des V6lkerbundes verlangen, gleich. 
zeitig aber di~ Relorm dadurch durchkreuzen, dass es einen dauemden Sitz im 
Rate des V6lkerbundes verlangte. 

Unter diesen p"mstiinden konnten die Bemqhungen der deutschen PaciBsten, die 
Reichsregierung zum Eintritt in den V61kerbund zu veraillassen, keinen Erlolg haben. 
Bereits im Juni 1922 hatte die Deutsche Liga llir VOlkerbund an eine Anzahl Par· 
teien des Deutschen Reichstages eine Denkschrilt gesandt, worin gebeten worden 
war, die Frage des Eintritts Deutschlands in den V61kerbund zum Gegenstand einer 
Fraktionsbesprechung zu machen und einen Beschluss des Reichstages herbeizu
IUhren, wodurch die Regierung zum Eintritt in den VlIlkerbund ermlchtigt und 
zUr solortigen Aufnahme der dazu nlltigen Vorbereitungen in der ihr geeignet era 
scheinenden Form aufgefordert wllrde. 1) Aber leider. belasste sich der Deutsche 

. Reichstag nur insofern mit dem Problem, als in den Sitzungen VOID 21. und 22. 
JUDi 1922 die sozialistischen Abgeordneten Hermann Mllller und Breitscheid zu 
Gunsten des VlIlkerbundes sprachen. In gleicher Weise wie die Deutsche Liga- fUr 
V61kerbund bemllhte sich ubrigens das Deutsche Friedenskartell, die Vereinigung 
siimtlicher deutschen paciBstischen Verbilnde. Professor Quidde, der Vorsitzende 
des Friedenskartells, llberreichte dem Reichskanzler bald daraa! eine von ihm aUIr 
gearbeitete Denkschrift: .Soll Deutschland jetzt seine Aufnahme in den VlIlket. 
bund beantragen?"') Wertwoll war auch ein Artikel des Generals der Inlanterie 
V. Deimling • War-dm Deutschland dem V6lke~bunde beitreten muss ... ·) 

Leider ging die dritte Bundesversamlung des V61kerbundes, die einen erheblichen 
Schritt nach vorwlrts bedeutete, vorllber, ohne dass Deutschland seine Aulnahme 
in den Bund beantragle. Anllsslich der Verhandlungen llber die Fragen der Rll
stungsbeschrilnkung und der Reparationen betonte am 21. September 1922 der 
britische Delegierte Fisher in der dritten' Kommission der Bundesversamlung die 
Notwendigkeit einer Mitarbeit Deutschlands am V6lkerbunde. Eine besonders be-

') VgI. de jong L S. O. IV S. S65 If. 
'I Vgl. Mitteilungen der Deutschen Frlede.sgesellschall 1922 S.43 If. 
'I Franklurter Zeitung, 20.jull 1922. Erst .. Morge.blatt. Von grVsseren deutschen Ver6f1'entllchungea 

Dber den VGlkerbund IUS der Zeit der dritten 8undesversammlung sind lediglich bervorzuheben: die Dok .. 
tordissertation von K6rling, Die Rechtsnatur des Valkerbundes, joaels-Druckerei in Bigg .. Kr. Brilon 
Weatl'., 1922 a?wie der Aufsatz von Mendelasch. BarthOldy IIber .Deutsche Literatur zur V6lkerbundfrage 
1918-1921" m SehmoUel'8 jahrbilchem. 
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deutsame Re!le hielt ferner in derselben Sitzung der schweizerische Delegierte 
Motta. Er fUhrte u. a. aus: .Deutschland ist heute nicht im VOlkerbund. Aus an· 
deren GrUnden,.is Amerika ist es nicht darin, wei! es keinen Aufnahmeantrag 

,gestellt hat. Ich hatte gehofft, dass dieses grosse besiegte ,Land in diesem Jahre 
zu uns kommen wUrde, und ich bin sicher, dass es eine einstimmige Aufnahme 
bei uns gefunden hiltte. Deutschland hat aber kein Gesuch gestellt. Deutschlands 
Lust zum Eintritt in den VOlkerbund hat sich seit 1920 abgeschwilcht, und seine 
Offentliche Meinung zeigt uns eine gewisse Unfreundlichkeit. Dieses GefUhl der 
Feindseligkeit, die die Offentliche Meinung Deutschlands beherrscht, ist ein un. 
gesundes und gefiihrliches GefUhl, und ich hoffe, dass Deutschland verstehen wird, 
dass es sein Recht ist, die Aufnahme in den VOlkerbund zu beantragen, dass es 
aber auch seine Pllicht ist, mit uns allen gemeinsam zu arbeiten. Ich bin Uber· 
zeugt, dass es notwendig ist, dass Deutschland sich selbst an den Rat wendet; es 
ist aber auch notw'endig, dass es dann nicht zurUckgewiesen wird. Der heutige 
Tag wird vielleicht ein historischer Tag sein. Der Sieg hat g~wiss den VOlkerbund 
geboren, aber der VOlkerbund muss fiber dem Siege schweben, und er muss 
Wiederversohnung der Welt bringen." Leider fand diese Aufforderung Mottas 
an' Deutschland, deren Bedeutung noch dadurch unterstrichen wurde, dass sie im 
Augenblicke eines franzOSischen Zugestiindnisses an den VOlkerbund in Betrelf 
der Reparationen erfolgte, von Seiten der Berliner Regierung keinen Wiederhall. 
Auch der weitaus fiberwiegende TeU der deutschen Presse, sogar das Berliner 
Tageblatt ') und die Frankfurter Zeitung,') verhielten sich ablehnend. Nur der 
Chefredakteur der Vossischen Zeitung, Georg Bernhard, vertrat in einem klugen 
Leitartikel") die Forderung des baldigen Eintritts Deutschlands in den VOlker· 
bund. 

Die ZurDckhaltung der deutschen Regierung erldiirte sich zum TeU luch daraus, 
dass selbst in den Kreisen der Regierungsparteien keine enthusiastische Stimmung 
ffir den VOlkerbund vorhanden war. Das beweist zunlchst ein Beschluss des 
sozialistischen Parteitages zu Augsburg vom 20. September 1922, auf dem fol. 
,g\lnde, zwar im Princip sehr fortschrittliche, aber infolge der' Opposition einigel 
Sozialisten vorsichtig gefasste Resolution angenommen wurde: .ner Parteitag 
richtet an die Reichsregierung das dringende Ersuchen, unbeschadet der berech· 
tigten Kritik, die an der Organisation und dem Verfahren des VOlkerbundes zu 
tlben. ist, im Interesse der Teilnahme Deutschlands 8n einem befriedeten Wirt· 
schafts. und Kulturleben der Menschheit den' Eintritt' des Deutschen Reiches in 
den VOlkerbund herbeizufUhren, sobald sie damit eine der Bedeutung der deut· 
schen Wirtschalt und Kultur angemessene Stellung gesichert sieht". Ebenso wurde 
eine Rede des Vorsitzenden der Deutschen Liga ftIr VOlkerbund, des Grafen Bern
storff, zu Gunsten des Eintritts Deutschlands in den., VOlkerbund auf dem Demo
kratischen Parteitag in Elberfeld am 9. Oktobe~1922 zwar von der Mehrheit 
beifillig aufgenommen, aber von einzelnen Demokraten, u. a. von einem der bei· 

') vgI. d ... Leitartikel Vo. 20. September 1922, Abendaasgabe • 
., VgI. die Hummer VOD 25. September 1922. AbeDdblalt. 
., Hammer VOD 24. September 1922, SODotagsauspbe. 
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den Diskussioosredner, mit Widerspruch aufgenommen. Berostorft fOhrte u. a. 
aus :'} Er sei anlisslich seiner Anwesenheit in Genf zar Zeit der letzten VOlker
.bundversammlung gerade von den Vertretem der deutschen JlUnderheiten in den 
abgetretenen Gebieten auf das dringendste gebeten worden, doch ja flir den Ein
.tritt Deutschlands in den VOlkerbund zu wirken, damit in Genf ein Fllrsprecher 
:fIir diese Lebeosfrage Deutschlands das Wort ergreifen kllnne. Gewiss slinden 
Griinde des Geflihls und der Enttiiuschung diesem Eintritt entgegen; der Vlliker
hund sei in Deutschland nicht beliebt, und es sei Dieht popullir, von ibm zu spre
chen. Aber gerade diese Unpopularitit enthalte die doppelte VerpHichtung, frei 
und offen die Grande fIir den Eintritt darzuIegen; denn wer nicht bereit sei, gegen 
die IIffentliche MeinUD,g aufzutreten, wellll es seiner Uebetzeugung entspreche, 
der solie von der Politik fembleiben. Die Idee, etwa auf dem Wege nach Osten 
yom Friedeosvertrage loszukommen, vertrage sich nicht mit der Erflillungspolitik 
der gegenwirtigen ,Regierung. Die Ableboung eines Eintritts in den VOlkerbund 
werde bei der plICiftstischen Strllmung in der Welt dasSelbe Vorurteil erwecken, 
das die deutsche Haltung im Haag 1899 und 1907 geilcha/fen habe. Die deutschen 
Fragen wie diejeDigen betr. das Saargebiet und Oberschlesien wilren ganz anders 
yom Vllikerbunde geregelt worden, wenn Deutschland aIs Mitglied des Bundes 
seine Interessen im Bunde hitte vertreten kOnnen. Es sei doch auch nach Genua 
gegangen, und hitte dort mit der Entente verhandelt trotz aIIem, was sie Deutsch
~d angelan habe; ebenso nliisse Deutschland jetzt auch bereit sein, nach Genf 
zu gehen. Das habe &Dch Ungaro soeben getan. Genau so wie Ungaro mUsse es 
auch Deutschland vermeiden, dass von ihm etwa eine emeute Erklilrung IIber 
<lie Priedensvertrige verlangt warde."} Wenn Deutschland in den VOlkerbund ein
trete, so geschehe das Dicht, um den Friedensvertrag emeut zu beslitigen, son
<Iem wei! der Vllikerbund die MOglichkeit biete, den Vertrag auf friedlichem Wege 
zu revidieren. Besonders. ging Graf Berostorff schliesslich auf die oberschlesische 
Prage ein: Aile Kenner der Verhiltnisse seien der Meinung, dass die nfurchtbare
Entscheidung IIber Oberschlesien vielleicht glinstiger ausgefallen wire, wenn • 
Deutschland in Genf vertreten gewesen wire and dort seinen Standpunkt babe' 
entwickeln kOnnen. Wenn es damaIs nur gelUD,gen wire, lediglich iausend deut
&che Menschen vor dem Schicksal zu bewahren, an Polen zu fallen, so wire es 
<ler Mlihe wert gewesen, den Weg nach Genf zu beschreiten. Es wilre ein schwerer 
Schaden far Deutschland. wenn demnii:hst auch die Reparationsfrage oboe Deutsch
land verhandelt warde. Gewiss seien bei dem Eintritt Hindemisse zu IIberwinden, 
insbesondere von Seiten Prankreichs, aber das darfe nur ein Grund mehr sein, 
den Eintritt zu erstreben. Pro!. Quidde stimmte in den Hauptpunkten dem Redner 
zu, dagegen vertrat der. Abgeordnete Pfarrer Korell den Standpunkt, man mllsse 
dem VOlkerbund mit kllhlel" Warde gegenllbertreten und sich recht vorsichtig ver
halten. Keinesfalls kllnne man der Demokratischen Partei a1s Einheit zur PHicht 

.) Vossladto Zeitung, 10. O .... bor.Morgooauspbo; Berlinor Tageblalt, 10.0ktobor 1922. MorgoD8llSg1lbo; 
Bemsdorft', Genrer Eindra.cke, In • Das Demotradscbe Deutschland.-t 28. Oktober 1922 . 

., Dieso Ausfiih1'llllC orschoint anfe<hthor. Der Staodpunkt von Dr. Beckor aut dem dOGtschen PacilIsten
kongre .... der weiler union wled_ben is!, wIrd sicherllch der Sachlage mohr gerechL 
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machen, sich flir den Eintritt Deutschlands in den Vllikerbund einzusetzen. Es 
gebe auch noch andere Gelegenheiten, den deutschen Standpunkt vor der Welt zu 
vertreten. Es sei sehr die Frage, ob man in Genf tatsilchlich so wirksam auftreten 
kOnne, wie sich das die begeisterten Anhilnger des VOlkerbundes ausmalten. 

Man sieht also, dass weder die Sozialisten noch die Demokraten ebensowenig 
wie das Zentrum geschlossen flir den sofortigen Eintritt Deutschlands eintraten. 
Das ist umso bemerkenswerter, als selbst in den Kreisen der alissersten Rechten, 
der Deutschnationalen, der VOlkerbund durchaus nicht ohne weiterers abgelehnt 
wurde. Das ergibt sich am besten aus der Rede des Abgeordneten Prof. Hoetzsch 
auf dem GOrlitzer deutschnationalen Parteitage am 27. Oktober 1922. Hoetzsch 
flihrte aus: Am VOlkerbunde sei Deutschland hervorragend interessiert: durch 
Oberschlesien, durch Danzig, durch das Saargebiet, und klinftig wohl auch vor 
allem durch die Reparationsfrage, deren Usung nach einem keineswegs aus
geschlossenen Scheitern der bevorstehenden Brlisseler Reparationskonferenz bis 
vor das Genfer Forum gebracht werden wlirde. Da sei es von Nutten, wenn 
Deutschland im Vllikerbunde vertreten sei; aber nicht bettelnd solie Deutschland 
vor der Tlire stehen, sondern vorher sich dessen versichem, dass es einstimmig 
und ohne Widerspruch aufgenommen werde, mit Sitz und Stimme im Rate des 
Vllikerbundes und ohne emeute Verpflichtung auf den Versailler Vertrag. 1

) 

Am eingehendsten befasste sich nach der Genfer VOlkerbundversammlung der 
XI. deutsche Paciflstenkongress zu Leipzig am 4. Oktober 1922 mil der Stellung 
Deutschlands zum Vlllkerbunde nach einem Referate des Genfer Korrespondenten 
der Vossischen Zeitung, Dr. Julius Becker. Er betonte u. a.: Deutschland arbeite be
reits an zahlreichen Organisationen des VOIkerbundes mit; es stehe also schon in der 
Vorhalle des Bundes und habe nur den letzten entscheidenden Schritt zum Eintritt 
nocht nicht getan. Diesen hielt Becker flir absolut nOtig, und er bedsuerte aufrichtig, 
dass er bisher noch nicht erfolgt sei. Den Hinweis darauf, dass der Eintritt in den 
VOlkerbund auf eine nochmalige Anerkennung des Versailler Friedensvertrages hin
auslaufe, hielt er flir unbegrlindet: Der Vertrag sei ja durch die bindende Unter
schrift Deutschlands bereits a1s gliltig anerkannt; die ganze deutsche Erflillungs
politik beruhe auf ihm. Deutschlands Holfnun,g und die Holfnung der Welt kllnne 
nur darin bestehen, dass man den Vertrag revidiere, was lediglich im Rahmen des 
V6lkerbundes gescheheol kOnne. Dann wandte sich Becker besonders gegen das 
Verlangen, den Eintritt Deutschlands an Bedingungen zu knlipfen: Durch langes 
Warten und durch SteUen von Bedingungen wlirde man den grossen moralischen 
Eindruck, den der Eintritt Deutschlands in den YOlkerbund machen werde, ab
schwlchen. Deutschland brauche den VOlkerbund ebenso, wie der Villkerbund auf 
die Dauer nicht ohne Deutschland leben kllnne. Becker kam dann darauf zu spre
chen, dass die deutsche Oelfentlichkeit dem VlIlkerbunde mit solcher Zurllck
haltung gegenliberstlnde, und er verlangte sowohl vori der deutschen Presse .. ie 
von dem Deutschen Auswilrtigen Amte ein grllSSeres Verstlndniss fIIr den VlIlker
bund. Besonders bedauerte er, dass man in Deutschland die HArte der oberscblesi
schen Entscheidung dem VOlkerbund zur Last gelegt_ habe, .. ahrend doch in der 

1) VgL Vossisclto ZoituDg, 28. Ottobor 1922, Morgeaaaspbo. 
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Hauptsache der Friedensvertrag daran Schuld sei, an den sieh der Vlilkerbund bei 
seinem Gutachten habe halten mllssen. In der Diskussion wurden die Ausfnhrungen 
d!lS Redners namentlich von Prof. Quidde und Hellmuth v. Gerlach unterstrichen. 
Auch' Graf Harry Kessler war in allem wesentlichen mit Becker einverstanden, 
meinte freilich, man mllsse es auf jeden Fall vermeiden, gegen den Widerspruch 
Frankreichs in den VGlkerbund einzutreten. Schliesslich wurde von dem Kongresse 
einstimmig in einer Resolution die Erwartung ausgesprochen, dass Deutschland 
mGglichst bald dem VGlkerbunde beitrete: freilich unterliess man es nieht, in der
selben Resolution hervorzuheben, dass Deutschland nach der Auffassung des Kon
gresses einen siiz im VGlkerbundrate zu erwarten habe. Der Wortlaut dieser be
deutsamen Kundgebung, bel deren Beschlu§Sfassung sowohl der Prilsidcmt des 
deutschen Reichstages Loebe wie ein Vertreter des Auswlirtigen Amtes, Legations
rat Frohwein, anwesend waren, war folgender: .Der XI. deutsche Paciflstenkon
gress bedauert, dass die Reichsregierung die diesjilhrige Versammlung des Vlliker
hondes hat vorbeigehen lassen, ohne den Antrag au! Deutschlands Aufnahme zu 
stellen. Deutschlands VerpRichtungen gegenliber der aligemeinen Entwicklung 
einer intemationalen Rechtsgemeinschaft wie seine eigenen Interessen sind gleich 
zwingende Griinde fIir den Eintritt. Schwlichen und Fehler des VGlkerbundes, die 
in einem grossen Teile der deutschen Presse als Hindemisse des Beitritts aus
gebeutet werden, sind vielmehr ebensoviele Grlinde flir die Notwendigkeit, Ein
R~ innerhalb des Bundes zu gewinnen. Der Kongress betont in Uebereinstim
mung mit dem intemationalen Friedenskongress in London die Berechtigung des 
deutschen Anspruches auf Einrilumung eines stlndigen Sitzes im Vllikerbundrat, 
warnt aber au! das entschiedenste davor, diese Forderung zur Bedingung des Bei
tritts zu Machen. Der Kongress lordert aile deutschen Friedensfreunde auf, wllhrend 
der nlchsten Monate regsteAufkliirungsarbeit zu leisten, damit nicht nochmals 
durch ein Versllumnia von deutscher Seite die Gelegenheit verpasst wird, dem 
deutschen Volke den ihm geblihrenden Platz im Bunde der Kulturvlliker zu sichern." 

Wenn man bedenkt, mit welchem Eifer sich die Paciflsten Deutschlands in den 
Jahren 1919 bia 1922, namentlich auf ihren Kongressen zu Braunschweig, Essen 
und Leipzig, der VOlkerbundfrage angenommen haben.') so kann man mit gutem 
Gewissen sagen, dass der Miaserfolg in dieser Zeit nicht auf Versllumnisse der 
Paciflsten zUrlickzuflihren iat. Der tiefste Grund daflir, dass Deutschland sich bisher 
nicht entschliessen konnte, dem VlIlkerbunde beizutreten, liegt wohl vor allem an 
dem Mangel eines Staatsmannes von weitem Blick, der sich nicht mit einer Politik 
von heute auf morgen beinligte, sondem.auf weite Sicht Zukunftspolitik trieb. 

Das Ende des Jahres 1922 und der Anfang des Jahres 1923 waren einer Pro
paganda flir den VOlkerbundgedanken in Deutschland nicht gIlnstig. Die Londoner 
und Pa';ser Verhandlungen z.ur Regelung der Reparationsfrage scheiterten 'an: der 
Unvereinbarkeit des britischen und franzllsischen Standpunktes. Am 11. und 12. 
Januar 1923 marschierten die Belgier und Franzosen in Essen ein, wei! Deutschland' 
nicht die erforderliche Menge Holz und Kohlen geliefert habe. Gieichgilitig ob 

1) Mia lese lucb die bedeutsamen AusfO.hrungen von Pro W. Foerster In seinem Buche .Angewandte 
PoUdlcb. Elbik", Ludwicsburg 1922, ..... S. 112, 116 ... 150. 
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dieses Verhalten yom Standpunkte des formalen Rechts aus zu verteidigen war oder 
nicht - der oben bereits erwilhnte S 18 der Anlage II des Teiles VIII des Ver
saiUers Friedensvertrages stand' hier emeut zur Diskussion und wurde verschieden 
interpretiert -; dieser Einmarsch bedeutete sicherlich die Anwendung eines Mit
tels der Gewalt, verstiess gegen den Geist der VOlkersolidaritllt und erregte luf 
beiden Seiten starke nationalistische Erregung. In Deutschland wurde diesmal 
der Ruf nach dem VlIlkerbunde viel schwilcher geiussert als bei den beiden frUbe
ren EinmArschen in deutsches Staatsgebiet, eigentlich nUr von den Sozialisten 
und den paciflstischen Verbilnden. Letztere beantragten in einem Telegram an 
Branting, dieser soUe dalllr eintreten, dass sich der VlIlkerbund mit der Angele
genheit auf Grund des Art. 11 Abs. 2 der Satzung befasse, da durch die Besetzung 
des Ruhrgebietes der Friede Europas gestllrt werde. 

Gerade diese neuerdings entstandenen Schwierigkeiten dUff ten die Aufmerkslllll
keit der Welt immer mehr darauf richten, dass das Reparationsproblem schliesslich 
nur von aUen VlIlkern gemeinsam, durch Vermittlung des VOlkerbundes, gelOst wer
den kann. Je verworrener die Lage zur Zeit erscheint, umso mehr ist die Hoff
nung berechtigt, dass man schliesslich den richtigen Ausweg linden wird. Deutsch
land muss diese Entwicklung durch seinen Eintritt in den VOlkerbund und durch 
Festhalten an den Grundsitzen deli Friedens und des Rechts beschleunigen. 

Je mehr das deutsche Volk zu einer wahren Anderung seiner frIlheren weltpo
Iitischen EinsteUung gelangt, je mehr es aus inniger Oberzeugung und nicht IUS 

Opportunismus heraus jeden Gedanken an die einst von ihm gepllegte Machtpolitik 
aufgibt, um so aufrichtiger wird es seinen Eintritt in den VOlkerbund betreiben und 
als VOlkerbundmitglied an der grossen Sache mitwirken. Noch ringt das neue 
Deutschland in heissem Kampfe mit dem Geiste des alten Deutschland_ Dass aber 
die Ideen der neuen Zeit aus diesem Kampfe siegreich hervorgehen werden, is! 
meine feste Oberzeugung. 
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Aux termes de l'Article 4, alin6as 1-5-et 6 du Pacte de la Soci6t6 des Nations, 
"Ie ConseU se compose de repr6sentants des principales Puissances Alli6es et 
Associ6es, ainsi que des repr6sentants de quatre Rutres membres de IR Soci6t6. Ces 
quatre membres ·de I. Soci6t6 sont d6sign6s Iibrement par I' Assembl6e et aux 
6poques qu'U lui plait de choisir. !usqu'lla premi~re d6signation par l'Assembl6e, 
les repr6sentants de Ia Belgique, du Br6sil, de l'Espagne et de la Grace sont mem
bres du ConseU. 

Tout membre de la Soci6tt qui n'est pas repr6sent6 au Conseil est invit6 1 y 
envoyer sj~ger un repr6sentant lorsqu'une question qui I'intt!resse particuli~rement 
est port6e devant Ie Conseil . 

. Cbaque membre de la Soci6t6 repr6sent6 au Conseil ne dispose que d'une voix 
et n'a qu'un repr6sentant." 
. L'alin6a 4 de I'article 4 6tend la comp6tence du Conseil .. a toute 'question rentrant 
dans la sph~re d'activit6 de la Soci6t6 ou affectant la Paix du Monde." 

Les memes attributions sont confi6es dans des termes identiques par l'alin6a 
3 de I'article 3 1 I' Assembl6e, qui se compose des repr6sentants de tous les Etats 
membres de la Soci6t6. Le Conseil et I' Assembl6e sont donc au meme titre les deux 
grands organes politiques de la Soci6t6. 

II importe cependant de remarquer que Ie Conseil et I' Assembl6e ont chacun 
des droits et des devoirs qui leur sont propres et dont les termes sont d6f1nis dans 
divers articles du Pacte. 

Mentionnons, notamment, Ie droit r6serv6 1l'Assembl6e d'admettre de nouveaux 
membres et d'6lire les repr6sentants au Conseil, Ie droit qui appartient au Conseil 
seul d'approuver les nominations faites par Ie Secr6taire g6n6ral, de d6cider Ie 
transfert 6ventuel du si~ge de la Soci6t6, de pr6parer les plans de r6duction des 
armements, d'aviser aux mesures • prendre en cas d'agression, de jouer Ie r61e de 
m6diateur entre Etats, de dEflnir les conditions des mandats si ceux-Qi n'ont pas 
fait I'objet d'une convention ant6rieure entre les Membres de la Soci6t6. 

II convient d'ajouter que Ie Trait6 de Versailles et les autres trait6s de pRix 
conflent aussi au Conseil des attributions sp6ciales _ notamment, pour ne citer qu'un 
exemple, en mati~re de protection des droits des minorit6s. D'autre part, dans 
certains cas, des attributions sont dEvolues par Ie Pacte • 1& "Soci6t6 des Nations" 
sans autre sp6ciflcation. 11 en est ainsi de I'article 23 du Pactll qui charge la Soci6t6: 
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du contrOle gEnEral des accords relatifs 1 la traite des femmes e.t des enfants, du 
contrOle gEnEral du trallc de I'opium et autres drogues nuisibles; du contrOle 
gEnEral du commerce des armes et des munitions avec les pays oll Ie contrOlo 
de ce commerce est indispensable 1 l'int6rat commun - de prendre les dispositions 
nEcessaires pour assurer la garantie et Ie maintien de la Iibert6 des communications 
et du transit ainsi qu'un Equitable traitement du commerce de tous les Membres de 
1a SociEtE. 

Une commission instituE par la , .... Assembl6e de la SociEt6 des Nations • 6t6 
chargEe de faire rapport sur les relations entre Ie Conseil et I' Assembl6e et sur les 
attributions de ces deux corps politiques. II pouvait atre dElicat de dElimiter les fron
ti~res de leur comp6tence respective, et iI faut f6liciter ]a Commission d'avoir ap
portE 1 sa tAche autant de prEciSion que Ie permettait Ie vague des textes ainsi qu' un 
sentiment de tact soucieux de n'Eveiller aucune susceptibilitE. La Commission, apr~ 
un examen minutieux du probl~me qui lui Etait soumis, a reconnu qu'on ne pouvait 
considErer l'AssemblEe comme une Chambre des dEputEs et Ie Conseil comme une 
haule Assembl6e, pas plus que Ie Conseil n'avait Et6 investi du pouvoir ex6cutil fit 
l'AssemMe du pouvoir IEgislatif. II n'y a aucune assimilation possible avec les orga
nes politiques existant dans Ie droit constitutionnel des Nations. La Commission a 
tr~ sagement conciu en reconnaissant que "Ie Conseil et I' AssembI6e ont chacun 
des pouvoirs et des droits sp6ciaux; qu'aucun de ces organes n'a Ie droit de tran
cher aucune des questions que Ie Trait6 et Ie Pacte rEservent 1 I'autre; que I'un et 
I'autre ont Ie droit de discuter et d'examiner toutes questions rentrant dans I. 
compEtence de Ia SociEtE." 

Ce sont ces conclusions m!mes qui ont 6tE adopt6es par II premi~re Assembl6e 
de Ia SociEtE. • • 

• 
Le Conseil de II SociEtE devlit se composer, en principe, de neuf membres, mIlS 

ce nombre s'est trouv6 rEduit 1 huit 1 raison de I'abstention des Etats Unis. Lea 
repr6sentants actuels des quatre Etats membres Permanents du Consclil, • titre 
de principales Puissances alli6es et associ6es, sont 

MM LEON BOURGEOIS pour Ia France. 
Lori! BALFOUR pour la Grande Bretagne. 
Le Marquis IMPERIALI 'pour '1'1 talie. 
I.e Vicomte ISHII pour Ie Japon. 

A diverses reprises, M. Fisher, I remplac6 Lord Balfour et M. Hanotaux • parfois 
occupE Ie si~ge de M. Bourgeois. ' 

MM HYMANS pour Ia Belgique. 
DA CUNHA pour Ie BrEsil. ., ... 
QUINONES DE LEON pour I'Espagne. 
WELLINGTON Koo pour Ia Chine, . 

repr6sentent 105 quatre Membres de Ia Soci6t6 dont Ie mandat • 6t6 renouvel6, 
en septembre 1921, par I. deuxi~me Assembl6e de I. SociEtE qui • d6cid6. par un 
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amendement l I'article 4 du Pacte que I' Assembl6e flxerait l la majorit6 des deux 
tiers les r~g1es concernant les 61ections des Membres non permanents du Conseil, 
et en particulier celles relatives II. Ia dur6e de leur mandat et aux conditions de 
ieur r66ligibilit6. En meme temps, elle a adopt6 Ia r6s0lution suivante: 

" L' Assembl6e adopte les conclusions du rapport de la premi~re Commission: 
a) que les Membres non permanents du Conseil soient, II. I'avenir 61us suivant 

un syst~me de rouiement, pour une p6riode d6termin6e et que, cette ann6e I' As
sembl6e renouvelle pour l'ann6e 1922 Ie mandat des Membres Ictuellement en 
fonctions; 

b) qu'en I'absence de toute d6cision ~u sujet du nombre des Membres non 
permanents du Conseil, iI n'y a pas lieu d'arreter des textes pr6cis, 6tant entendu 
que, lors des 61ections de l'ann6e prochairie, iI serl tenu compte, tant pour II 
fixation de la durt!e totale des fonctions de chaque Membre que pour les conditions 
de rUligibilit6, du (pmps d6jll. pass6 en fonctions en vertu des 61ections pr6ctS. 
dentes." . 

Le Conseil de II Soci6t6 n'l pas tenu jusquici moins de dix-huit sessions qui 
ont eu lieu successivement l Paris (janvier 1920) Londres (16vrier 1920) Paris, 
(mars 1920) Paris (avril 1920) Rome (mai 1920) Londres (juin 1920) Londres 
(juillet 1920) St. S6bastien (juillet 1920) Paris (septembre 1920) Bruxelles 
(octobre 1920) Gen~ve (novembre 1920) Paris (16vrier 1921) Gen~ve (juin 1921) 
Genbe (septembre 1921) Gen~ve (octobre 1921) Paris (novembre 1921) Gen~ve 
(janvier 1922), Paris (mars 1922), Gen~ve (mai 1922). 

Pendant pr~ de huit mois, jusqu' lla rt!union de la premillre assemblt!e II. Genllve, 
en novembre 1920, Ie Conseil peut-on dire, incama II. lui seui toute la Socit!t6 des 
Nations. - Un grand esprit de conciliation, une sinc~re volont6 de loyale coopt!ra
Ilion ont toujours animt! ses . dt!libt!rations. - Des rencontres Irt!quentes, 'une 
collaboration cordiale qui ont amen6 entre les membres une v6ritable confraternit6 
et crU une atmosph~re de conHance, OJit rendu 'aciles et Iructueux les labeurs de 
ce coll~ge sur lequel p~nt tant de responsabilit6s. -

La premi~re session s'ouvrit II. Paris, Ie 16 janvier 1920. 
L'inauguration du Conseil se Ht sans faste, dans la salle de I'Horloge au Palais 

du Quai d'Orsay, devant une assistance peu nombreuse oil de temps en temps pa
rurent les silhouettes de M. Clt!menceau et de M. Lloyd George qui sit!geaient 
dans une salle voisine en s6ance du Conseil supreme. -

Au premier rang de I'auditoire 6tait' assis Lord Grey de Falloden qui, d~ les 
premiers temps de la guerre, s'etait r6v61t! I'un des apGtres les plus convaincus de 
I'oeuvre dont la rt!a1isation a'accomplissaif BOUS ses yeux. -

M. Uon Bourgeois prt!sidait et depuis lors, cMcun des membres du Conseil a 
exerc6 la prt!sidence II. tour de rtlle. _ 

En prenant possession du lauteuil, M. Uon Bourgeois salua t!loquemment la 
date du 16 janvier 1920 "qui sera inscrite dans I'histoire comme celie de la 
naissance du monde nouveau" lormt! par la coopt!ration de "toutes les nations libres 
qui, pour la premi~re lois dans Ie monde se seront ligut!es pour substituer au r~gne 
de la force, I'empire du droit." Prt!conisant "Ia seule mt!thode qui donne la cer-
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titude, celie -des r6alisations pratiques et successives" iI a soulign6 Ie d6sir des 
peup(es de cr6er celie' vie commune oil se d6veloppera d'elle-meme, dans Ie sen
timent de la justice etla volont6 de la paix, I'ame de la Soci616 des Nations.· 

Si I'on jette un coup d'oeil sur I'oeuvre accomplie par Ie Conseil de la Soci6t6 des 
Nations depuis sa session inaugurale, on constate que Ie champ de son activi16 
couvre un vaste domaine embrassant presque tous les aspects de la vie internationale, 
au point de vue politique 6conomique et social. Dans les pages qui vont suivre, nous 
allons essayer de retracer bri~vement cette activit!! en I'envisageant sous CeIo 

diff6rentes faces. 

I. L'ACTIVIT~ POLITIQUE DU CONSEIL. 

On conQoit que dans la situation tourment6e oil s'est trouv6e l'Europe apr~s I. 
guerre, les probl~mes d'ordre politique se soient impos6s nombreux, a I'attention dlf 
Conseil. 

Le Pacte lui-meme, Ie Trait6. de Versailles et les autres Trait6s de paix ont 
d'ailleurs conll6 express6ment l la Soci6t6 des Nations, Ie rllglement d'un certain 
nombre de questions d'ordre politique et administratif. Ce sont: Ie contrOle sur 
I'administration et la constitution de la ville et du territoire de Dantzig 6rig6e eJ! 
Ville Libre et pla~e sous la protection de la Soci6t6 des Nations en vertu des 
articles 100 A 104 du Trait6 de Versailles - Ie gouvernement du territoire dlf 
bassin de la Sarre en vertu de I'article 49 du Trait6 et des S 16 et 17 du chapitre 
II de I'annexe l I. section IV de la 3 .... partie du Trait6 - la surveillance des 
mandats attribu6s aux Puissances en vertu de I'article 22 du Pacte - la pr6-
paration des plans de r6duction des armements et Ie contr61e de la fabrication priv6e 
des munitions et du mat6riel de guerre, conform6ment II I'article 8 du Pacte -
la pr6paration d'un projet de cour permanente de Justice internationale (art 14 dll 
Pacte) - I'attribution d611nitive de la souverainet6 des cercles d'Eupen et de 
Malm6dy apres la consultation populaire organis6e sur Ie territoire de ces cerclos 
aux termes de I'article 34 du Trait6 de Versailles - la protection des Jllinorit6s 
ethniques, linguistiques et religieuses en vertu de certaines clauses des Trait6s de 
Paix et de quelques trait6s sp6ciaux. 

Avant d'examiner I'actioll politique propre exerc6e par Ie Conseil, nous 6tudierons 
les mesures d'ordre politique et administratif .qu'i1 a prises dans les matillres qui 
lui ont 616 sp6cialement reserv6es soit par Ie Pacte, soit par lea Trait6s de PaD:. 

A. ATTRIBUTIONS POLITIQUBS BT ADMINISTRATIVBS 
BXBRCI!BS PAR LB CONSBIL BN VBRTU DU PACTB, DU TRAITI! 

DB VBRSAILLBS BT DBS AUTRBS TRAITI!S DB PAIlC. _ .. 
•• Ville Libre de Daazlg. . 

L'article 102 du Trai16 de Versailles dispose que Ja ville de Dantzig et son 
territoire, d6tach6s de l'Allemagne, sont 6rig6s en Ville Libre, et que cette Ville 
Libre sera elac6e sous la "rotection de la Soei6t6 des Nations. Aux termes de 
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I'article 103 "Ia constitution de \a Ville Libre sera 61abor6e d'accord avec: un Haut 
Commissaire de la Soc:i6t6 des Nations, par les repr6sentanlS de la Ville Lib're, 
r6gulierement dl!sign6s, et < cette Constitution sera plac6e sous \a garantie de la < 

SOci6t6." 
Aux termes du meme article, Ie Haut Commissaire sera charg6 de statuer en 

premim-e instance sur toutes les contestations qui viendraient 1 s'61ever entre la
Pologne et \a Ville Libre, au suiet du Trait6 de Versailles et des arrangements et 
accords compl6mentaires. 

L'article 194 pr6voit qu'une Convention dont les principales Puissances AIli6es 
et Associ6es n6gocieront les termes, interviendra entre Ie Gouvernement Polonais 
et la Ville Libre, "pour assurer l la Pologne I'exe,rc:ic:e des droits q)1i lui sont conf6r6s, 
dans Ie territoire de la Ville Libre, par les ~dispositionscontenues dans la suite 
de c:et article. Cette Convention doit entrer en vigueur en meme temps que la Ville 
Libre sera constitu6e. A 

II s'agissait pour Ie Conseil d'assurer l'ex6cution de ces diverses dispositions, 
d'6tablir Ie statut < politique et 6conomique de la Ville Libre de Dantzig, de regler 
les rapports entre \a Pologne, Dantzig et I' Allemagne; tiche d6licate, si I'on songe 
l \a muitiplicit6 et l \a complication des int6r6ts qu'U s'agissait d'harmoniser. 

Le ConseU commell9a par d6signer Ie 13 f6vrier 1920, Sir Reginald Tower, 
comme Haut Commissaire de \a Soci6t6 l Dantzig, et U Ie chargea. en cette qualit6, 
d'61aborer un proiet de constitution avec les repr6sentants de cette ville, en lui 
rel:ommandant de faire 6lire ceux-ci d'apres un systeme aussi d6mocratique que 
possible. L' Assembl6e constituante de Dantzig issue des 61ec:tions 'r6dig~ un proie! 
de constitution qui, soumis au Conseil a subi divers remaniements. Un < article, 
important y a 6t6 ins6r6 qui fait d6fense l \a Ville Libre de servir de base militaire 
ou navale, d'61ever des fortifications, d'autoriser la fabrication de munitions -ou 
de mat6riel de guerre sur son territoire sans Ie consentement pr6alable de Is 
Soci~t6 des Nations. Une autre modification introduite dans Ie proiet de constitution 
concerne Ie mandat des huit s6nateurs principaux qui composent en r6alit6, Ie 
gouvernement de la ville; la dur6e de leur mandat a 6t6 r6duite de 12 l 4 ans, 
de f~n l assurer Ie Iibre d6veloppement des institutions politiques de Dantzig. 

Le Conseil a plRC6 Dantzig et sa constitution soos la protection et la garantie 
de \a Soci6t6 des Nations l partir du 15 novembre 1920. 1I a charg6 Ie Gouverne
ment Polonais d'assurer 6ventuellement \a dlSfense terrestre de la ville ,insi que 
Ie maintien de l'ordre sur son territoire au cas ob les forces de police locale seraient 
insuffisantes. De plus, Ie Haut Commissaire est charg6 d'aviser aux moyens de 
procurer un port d'attache aux navires de guerre Polonais, sans cependant que 
c:eux-ci puissent 6tablir 11 Dantzig une base navale. Un accord temporaire sur ce, 
point a 616 conclu par lea repr6sentants de la Pologne et c:eux de Dantzig Ie a 
octobre 1921. 

Le Conseil a conftrm61e Haut Commissaire dans ses fonctions et a r6g16 diversea 
questions Iitigieuses souiev6es par I'application de la convention du 9 novembre 
1920 conclue entre la Pologne et Dantzig, conlorm6ment au Trait6 de PRix et qui 
d6termine les relations respec:tives des parties au point de vue politique, juridique. 
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commercial etc. .•• En vertu de I'article 39 de cette convention, toutes les 
difficult6s entre la Pologne et la Ville Libre doivent, en effet, /ltre soumises au Haut 
Commissaire dont la d6cision est susceptible d'appel devant Ie Conseil. L'un de 
ces litiges s'est termin6 par un arrangement intervenu entre les parties et aUx termes 
duquel un emplacement sp6cial aux bords de la Vistule sera mis l la disposition de 
la Pologne pour I' emmagasinage et Ie transbordement de son mat6riel de guerre, 
la Pologne ayant Ie droit de maintenir sur cet emplacement une garde militaire l 
effectif restreint charg6e de mesures d'ordre et de s6curit6. 

En vertu de I'article 6 de la marne convention du 9 novembre 1920, Ie Conseil 
poss6de un droit de contr61e et 6ventuellement un droit de veto qu'il exerce par 
I'entremise du Haut Commissaire, sur les accords internationaux pouvant affecter 
la Ville Libre. Exer~t ses pr6rogatives en cette mati~re, Ie Conseil n' a pas 
soulev6 d'objection l la convention intervenue entre l'Allemagne, la Pologne, et 
Dantzig et prevue par les articles 89 & 98 du Trait6 de Versailles sur la libert6 
du transit, ni au projet d'accord commercial entre la Pologne, Dantzig et la Norv~ge 
que Ie Conseil a examin6 dans sa session de janvier 1922. 

Des difficult6s ont surgi l propos du maintien et du fonctionnement de la manu
facture de fusils de Dantzig; elles ont abouti a une d6cision du Conseil prohibant 
toute fabrication d'armes, y compris les fusils de chasse, et ordonnant la ferme
lUre de la manufacture d'armes l la date du 30 juillet 1921. 

D'autres questions importantes d'ordre administratif, comme la propri6t6 et I'ad
ministration des chemins de fer et la composition du Conseil du Port, ont 6t6 6gale
ment d6battues et r6gl6es l I'intervention du Haut Commissaire et du ~nseil. La 
gestion du port est confl6e l un Conseil compos6 d'un nombre 6gal de membres 
polonais et de membres dantzicois, et pr6sid6 par un Suisse, Ie Colonel James de 
Reynier. 

Un certain nombre de conventions conclues entre la Pologne et d'autres con
tractants, notamment l'Allemagne, pendant l'administration provisoire de Dantzig 
par les principales puissances Alli6es et Associ6es ont aussi retenu I'attention du 
Conseil, ainsi que la situation flnanci~re de la Ville dont l'examen a 616 rtlnvoy6 l 
la Commission 6conomique et flnanci~re de la Soci6t6. 

Un accord dantzicois-polonais compl6mentaire l la convention. conclue Ie 9 no
vembre 1920 entre la Pologne et la Ville Libre, a 6t6 sign6 Ie 24 octobre 1921. 
II vise, dans ses dispositio~s principales, les conditions· 'requises pour obtenir 18 na
turalisation comme citoyen de Dantzig, Ie droit r6ciproque des deux parties de fonder 
des 6tablissements commerciaux, les relations postales, t616graphiques, flnanci~res, 

douani~res et commerciales entre les contractants. Cet' accord a 616 soumis r6cem
ment au Conseil qui en 8 pris acte et s'est f6licit6 de l'arrangement intervenu entre 
les deux gouvemements int6ress6s. Ajoutons que les fonctions du Haut Commissaire 
de la Soci6t6 sont exerc6s depuis Ie 20 janvier 1921 par Ie g6n6ral Haking, dont 
Ie mandat a 616 renouvel6 pour un an par Ie Conseil au cours de sa session de jan
vier 1922. 
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b. Busln de la Sarra. 

On sait que Ie Trait6 de Versailles conc~de des avantages Economiques impor
tants ll'Etat fran~is dans Ie bassin de la Sarre. Le trait6 conf~re en meme temps 
~ statuI politique et administratif particulier au territoire de la Sarre dont Ie gou
vemement est confl6e l la Soci6t6 des Nations, consid6r6 comme fidei commissaire 
(art 49 du Trait6.) 

En vertu de la mission sp6ciale qui lui est ainsi attribu6e, Ie Conseil a eu l d6-
signer d'abord trois des 'cinq membres formant Ia commission de d6limitation des 
fronti~res de la Sarre, pr6vue l I'article 48 du Trait6 de Paix. II • nomm6 ensuite, 
conform6ment aux S 16 et 17 du Chapitre II de I'annexe lla section IV de la 3-
partie du trait6, les cinq membres composant I. commission de gouvernement: un 
membre fran!tais, un sarrois et trois autres --ressortissant l des pays autres que la 
France et I' Allemagne (un beige, un canadien et un danois); il R choisi comme 
pr6sident Ie membre fran~s de la Commission M. Rault. 

La Commiss~on de gouvernement qui • leli pouvoirs d'administration les plus 
6tendus, est 1'6manation du Conseil de la Soci6!6 des Nations et celui-ci, r~glant une 
question de proc6dure, a d6cid6 que les p6titions des habitants du territoire de la 
Sarre ne pourraient lui etre adress6e directement, mais devaient etre ilnvoy6es l 
la Commission qui lui en donnerait connaissance. La Conseil R 616 saisi d'un certain 
nombre de protestations du Gouvemement allemand; dirig6es contre la gestion 
adr.linistrative de la Commission et ayant trait: 10 l la pr6sence des troupes fran
~aises et l I'exercice de la juridiction militaire fran~aise sur Ie territoire de' la 
Sarre, ainsi qu'au maintien d'une force 'sp6ciale de gendarmerie fran~aise; 20 l 
I'expulsion d'habitants de la Sarre 1 30 ) l I'introduction de I'emploi de la mon
naie fran~aise dans les services de chemins de fer, postes, t616graphes et t616-
phones. 

La Conseil a reconnu, qu'eu 6gard aux circonstances, la commission n'avait 
commis aucun exc~ de pouvoir, qu'elle avait fait une exacte application des 
droits qu'elle tient du Trait6 de Versailles, et que les protestations dont sea 
ordonnances 6taient I'objet ne donnaient lieu l aucune intervention de la part 
du Conseil. 
. Une question d'ordre 6conomique a 6t6 soumise Russi l l'examen du Conseil: 
l'adh6sion 6ventuelle du Bassin de la Sarre l la Convention intemationale de Berne 
de 1890 sur Ie transport des marchandises par voie ferr6e, l laquelle s'opposait 
Ie gouvemement allemand. La Commission consultative et technique des com
munications et du transit de la Soci6t6, consult6e par Ie Conseil, a 6mis I'avis que 
l'adh6sion de la Commission de gouvernement l la convention de Berne tltait super
flue parco que cette convention est, vis-l-vis de toutes les Puissances signataires 
de cette convention ou y adh6rant, en vigueur de plein droit sur Ie territoire du 
bassin de la Sarre. La Conseil a d6cid6 de transmettre co rapport l la Commission 
de Gouvemement. La Conseil a eu enlln, l' suivre les n6gociations engag6es entre 
Ie Gouvemement allemand et la Commission de gouvernement dela Sarre au.sujot 
de nombreuses questions int6ressant les relations flnanci~res, les' assurances so
ciales et les secours aux mutil6s. 
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Dans la session qu'i1 a lenue II Paris ilia fin du mois de mars dernier, Ie Conseil 
a marqu6 son souci d'assurer une participation plus 6troite et plus directe de la 
population de la Sarre aux d6cisions de la Commission de Gouvernement, en ap
prouvant un d6cret par lequel cette commission associe 4 ses travaux un Conseil 
consultatif et un Comit6 d'6tudes. 

Le Conseil consultatil sera form6 de 40 membres 61us par I'ensemble du Ter
ritoire de la Sarre au suffrage universel, 6gal, direct et secret, conform6ment aux 
principes de la repr6sentation proportionnelle. Le corps 61ectoral sera compos6 de 
toutes les personnes sans distinction de sexe, justifiant de la qualit6 d'habitant de 
la Sarre, et ayant 20 ans r6volus au jour du scrutin. Seront 6ligibles sans distinc
tion de sexe: les personnes ag6es de 25 ans originaires et habitants du territoire, 
ne remplissant aucune fonction 61ective ou publique en dehors du Bassin de I. 
Sarre. Ce Conseil sera appel6 II donner son avis, conform6ment aux articles 23 et 
25 de I'annexe du Trait6 de Paix concernant la Sarre, sur tout projet de modifica
tion aux lois en vigueur et sur 1'6tablissement de toutes taxes nouvelles sauf 
douanillres. 

Le Conseil ne peut II peine de nullit6, d6lib~rer sur d'autres objets que ceux 
qui lui sont soumis en vertu du Trait6. 

Le Pr6sident du Conseil consultatif sera d6sign6 par la Commission de gouverne
ment parmi les habitants du territoire 6ligibles au Conseil. Ajoutons que Ie Conseil 
consultatif n'est pas un Parlement dont la cr6ation aurait pour effet de r6duire, 
contrairement au Trait6 de Versailles, les pouvoirs de la Commission de Gouverne
ment; celle-ci reste uniquement responsable de sa gestion devant Ie Conseil de la 
Soci6t6 des Nations. 

Le second organisme nouvellement cr66, Ie Comit~ d'ltuiles, sera form6 de 
huit membres au moins nomm6s par la Commission de Gouvernement parmi les 
personnalit6s ag6es de 30 ans, originaires et habitants du territoire et ne remplis
sant aucune fonction 61ective ou publique en dehors de la Sarre. Ce comit6 sera 
appel6 II donner son avis technique sur toutes les affaires que la Commission lui 
soumettra. 

, \ 

Le Conseil a 6t6 heureux de contribuer II I'institution de ces deux organismes 
con~us dans un esprit essentiellement lib6ral et qui associeront 1, I'administration 
du territoire les repr6sentants de la population sarroise d6sign6s suivant Ie mode 
d'61ection Ie plus d6mocratique. 

c. Surveillance des Maudata. 
Aux termes de I'article 22 du Pacte de la Socillt6 des Nations, Ie Conseil est 

charg6 d'une mission de contrille iI 1'6gard des ,mandats exerc&l par certaines 
puissances sur les .. colonies et territoires qui, II lit ~SlJite de la guerre, ont 
cess6 d'etre sous Ia souverainet6 des Etats qui let!, gouvernaient pr6c6demment 
et qui sont habit6s par des peuples non encore c:,apables de se diriger eux
memes dans les conditions particuli~rement difficiles du monde moderne". 
Suivant Ie degr6 de d6veloppement de ces territoires, les mandats diff6rent 
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de caractbre, et sont classl!s en MANDATS A (concernant certaines communautl!s ap
partenant autrefois l I'empire ottoman dont I'existence comme nations ind6pen
dantes peut etre reconnue provisoirement l la condition d'etre guid6es par un 
~andataire dans leur administration). MANDATS B (s'appliquant aux anciennes 
colonies allemandes de I' Afrique centrale, dont I'administration doit etre canft6e 
A un Etat mandataire l des conditions prohibant les abus, garantissant aux indi
gbnes la Iibert6 de conscience et assurant un r6gime d'6galit6 6conomique entre 
tous les Membres de la Soci6t6). MANDATS C (relatifs aux anciennes colonies 
allemandes de l'Ouest de I' Afrique et du Pacifique qui ne sauraient etre mieux 
administr6es que sous les lois memes du m~dataire comme une partie int6grante 
de sonterritoire et sous rl!serve 'des garanties prllvues plus haut dans l'int6ret de 
la population indig~ne). _. 

n importait d'abord que les principales puissances aIli6es et associlles se missent 
d'accord sur Ie choix des mandataires et d6tenninassent les frontiflres des territoires 
mandat6s: 11 fallait ensuite que Ie Conseil dllveloppit, sur la base de I'article 22 
du Pacte, les principes devant r6gir I'administration des r6gions plac6es sous man
dat. Ces principes, tels qu'i1s ont 6tll d6gagl!s au cours de la session de S' SlIbastien, 
peuvent se r6sumer comme suit: 

11 ne sufftt pas que les Etats mandataires soient dl!signl!s par les principales 
Puissances aIli6es avec I'indication des territoires sur lesquels s'exerce leur 
autorit6; ils doivent encore poss6der un titre juridique 6manant de I. Soci6t6 
des Nations ello-meme, car i1s exercent leur mandat l la fois en qualitll de 
mandataires et au nom de la Soci6tll des Nations, ce qui implique I'examen 
par Ie Conseil des termes des mandats, en vue de rechercher s'i1s sont con
fonnes aux prescriptions du Pacte. Celui-ci pr6voit, l I'avant dernier a1in6a 
de I'article 22,' que si Ie degr6 d',utorit6, de contr61e ou d'administration l 
exercer par Ie mandatRife n', pas fait I'objet d'une convention ant6rieure entre 
les membres de la Soci6t6, iI sera express6ment statu6 sur ces points par Ie 
Conseil. Mais Il ne se borne pas I'intervention du Conseil, qui doit aussi 
veiller l la stricte. observation des r~g1es indiqutles l I'article 22. notamment 
aux S 5 et 6, concernant les mandats B et C. Le Conseil a reconnu aussi que 
son contr61e doit s'exercer de la fa~on la plus large et s'appliquer l I'ensemble 
de la gestion du mandataire, qui doit non seulement rester dans la limite des 
tennes du mandat, mais encore etre confonne aux int6rets de la population 
indig~ne, dont c'est, suivant les tennes memes de I'article 22, une .. mission 
sacr6e" d'assurer Ie bien etre et Ie d6veloppement. C'est en s'inspirant de ces 
principes gtln6raux que Ie Conseil a pris les rl!solutions suivantes. 

1. Le Conseil dtlcide de prier les Principales Puissances de vouloir bien (a) 
lui dl!signer les Puissances auxquelles elles ont dtlcid6 d'attribuer les man
dats prtlvus par I'article 22; (b) lui laire connattre les Iimites des territoires 
soumis l ces mandats; (c) lui communiquer les termes et conditions d~ man
dats qu'elles proposent l I'adoption du Conseil suivant les prescriptions de 
l'Article 22. 

2. Le Conseil prendra !lcte de la d6signation des Mandataires et examinera 
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les projets de mandats qui lui seront communiqu6s afln de v6riller s'i1s sont 
con formes aux prescriptions de I'Article 22. 

3. Le Conseil notillera l chaque Puissance d6sign6e qu'elle est investie 
du mandat dont en ·meme temps i1lui communiquera les termes et conditions. 

4. Le Conseil charge Ie Secr6taire g6n6ral de pr6parer un projet d'organi
sation de la Commission de contrOle pr6vue par l'Article 22 paragrapho 9, en 
s'inspirant des recommandations expos6es dans 10 rapport. 

Le Conseil a IIx6 l neuf Ie nombre des Membres de cette commission, pris en 
majorit6 parmi les ressortissants des Puissances non mandataires, et la Commis
sion de con'trOle ainsi comp0s6e s'est r6unie pour la premi~ro fois en Octobre 1921. 

Les Puissances mandataires devant (S 7 de l' article 22) pr6senter au Conseil 
un rapport annuel sur leur gestion, Ie Conseil d6cida, conform6ment l une r6solution 
de la I ~ Assembl6e, de demander ce rapport aux Puissances mandataires dont 
Ie mandat avait d6jl 6t6 d611ni par Ie Conseil de meme qu'l celles qui administraient 
des territoires destin6s l etre soumis au r6gime des mandats. Le Conseil en effet, 
n'a arret6 jusqu'ici que les termes d'un certain nombre de mandats de la cat6gorie 
C; ce sont: 

Le Mandat sur I' Afrique allemande du Sud Ouest, attribu6 au Gouverne-
ment de I'Union de I'Afrique du Sud; , 

Le Mandat sur Ie Samoa allemand, attribu6 au Gouvernement du Dominion 
de la Nouvelle Ulande; 

Le Mandat sur Nauru, attribu6 l la Grande Bretagoe; 
Le Mandat sur les possessions allemandes sud 6quatoriales de l'Oc6an Pa

cillque, autres que Samoa et Nauru, attribu6 au Gouvemement du Common
wealth d'Australie; et enlln: 

Le Mandat sur les possessions allemandes nord 6quatoriales de l'Oc6an Pa
cillque conf6r6 au Japon. 

Le Conseil poursuivit I'examen d'autres projets de mandats du type A et 
B quand un incident I'amena 11 suspender son action. 

C'6taient les MANDATS A: Pour la Syrie et Ie Liban, attribu6s au Goeverne
ment fran~ais. 

Pour la M6sopotamie et la Palestine, attribu6s au Gouvemement bri
tannique. 
MANDA TS B. Pour I' Afrique orientale, Ie Togo, et Ie Cameroun, attribu6s 

au Gouvernement britannique. 
Pour Ie Togo et Ie Cameroun attribu6s au Gouvemement fran~ais. 
Pour I' Afrique orientale, attribu6 au Gouvemement beIge. 

Le 22 f6vrier 1921 Ie gouvernement am6ricain adressa au Conseil une noto 
protestant contre la d611nition des mandats sans consultation pr6alable des Etats 
Unis qui demandaient que les projets de mandats lem fussent d'abord com
muniqu6s. Le Conseil r6s0lut de surseoir l I'examen des mandats A et B, et 
invita les Etats Unis l se faire repr6senter dans les discussions ult6rieures de 
ces mandats. Cette invitation 6tant demeur6e sans suite, Ie Conseil a pri6 les 
Principales Puissances al1i6es et associ6es de Be mettre d'accord avec les Etats 
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Unis, de mani~re que Ie titre des Puissances rnandataires ne puisse etre conte
st6, et iI a d6cid6 de s'abstenir de toute intervention pendant les n6gociations 
en cours. 

'En' raison de ces circonstances Ie r6gime des mandats n'a pu etre r6gularis6. 
Neanmoins, plusieurs Puissances mandataires ont communiqu6 II la Commission 
des Mandall! des exp0s6s qu'eJles ont soumis II leur Parlements respectifs au sujet 
de leur gestion dans les territoires mandat6s. La Commission a proc6d6 II leur 
examen, rendu hommage au haut' esprit de justice dont iJs t6moignaient, et s'en 
est inspir6e pour la r6daction de deux questionnaires qui, par les soins du Conseil, 
ont 6t6 communiqu6s aux Puissances mandataires aIln de faciliter la pr6paration 
de leur rapport annuel. D'autre part, une Sous-Commission compos6e de Membres 
de la Commission des mandats, a 6t6 charg6e -par Ie Conseil de faire une enquete 
aupr~ des Puissances mandatairespour connaltre leurs vues sur la question de' Is 
nationalit6 des habitants des territoires mandst6s. Celte Soos-Commission s'est 
rendue II Paris, II, Londres et II BruxeJles oh les gouvernements int6ress6s leur ont 
lourni les renseignements les plus utiles. 

En fait, bien que la solution du probl~me des mandats se trouve retard6e, il faut 
remarquer que' les Puissances mandataires ont manilest6 leur intention d'lidmini
strer les territoires dont elles ont la gestion conform6ment aux projets de mandats 
qu'elles ont 6tablis et dont la deuxi~me assembl6e a dit qu'i1s repondaient d'une 
mani~re g6n6rale II l'id6a1 61ev6 du Pacte. Elle a exprim6 en meme temps sa con· 
fiance que les Puissances mandataires continueraient II exercer dans cet esprit leur 
administration. 

d. R6ductlon de. Armements. 
Le Conseil, en vertu de l'article 8 du Pacte, est charg6 de pr6parer les plans 

de r6duction des armements et d'aviser aux mesures propres II 6viter les flcheux 
elJets de la fabrication priv6e des munitions et du mat6riel de guerre. L'article 9 
pr6voit la nomination d'uoe commission permanente appel6e II donner son avis au 
Conseil sur toutes les questions militaires navales et a6riennes. 

Celte commission permanente consultative, dite commission militaire, a 6t6 con· 
stitu6e, et a notamment examin6 Ie statut militaire, naval et aoSrien de chacun des 
Etats qui ont sollicit6 leur admission dans la Soci6t6 des Nations. 

Le Conseil a nomm6 6galement une Commission temporaire mixte. recrut6e II 
la lois dans les milieux militaires, 6conomiques financier, patronaux et ouvriers, 
charg6e d'6tudier conjointement avec la Commission militaire, Ie probl~me de la 
r6duction des armements et celui de la fabrication priv6e des munitions et dn 
mat6rie,I de guerre. D'accord avec ces deux organismes, Ie Conseil a estim6 que 
I'on ne pouvait envisager utilement la cr6ation d'un Bureau central international 
contrlliant Ie tralic des armes et des munitions que lorsque la convention de St. 
Germain du 19 septembre 1919 relative II ce tralle, entrerait en vigueur. II a donc 
insist6 aup~ de tous les gouvernements signataires de celie convention pour en 
obtenir la ratification. 

La Commission militaire a pris comme base de son travail I'article 8 du Pacte 
relatil II 1'6change de renseignements entre Etats Membres de la Soci6t6 ,des 
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Nations sur 1'6chelle de leurs armements et leurs programmes militaires, navals 
et a6riens. La' Commission tout en adoptant un modele de questionnaire, a estim6 
que Ie moment n'6tait pas venu de I'envoyer aux divers Elats et Ie Conseil a 
partag6 cet avis, fond6 sur 1'6tat d'6quilibre instable de la paix europ6enne ot sur 
ce que toutes les Grandes Puissances ne foin pas encore partie de la Soci6t6 des 
Nations. 

En ce qui conceme la limitation des budgets militaires, Ie Conseil a d6cid6 de 
transmettre aux gouvemements des Etats Membres de la Soci616 Ie voeu 6mis par 
la I"· Assembl6e tendant l ce qu'ils s'engagent l ne pas d6passer, sauf circon
stances exceptionnelles, pendant les deux ann6es flscales qui suivront Ie prochain 
exercice, Ie chilfre global de leurs d6penses militaires, navales et a6riennes. 
Quinze Etats ont accept6 ce voeu avec ou sans r6serves, huit Etats ont d6clar6 ne 
pouvoir y adh6rer pour Ie moment, deux autres Etats: I' Autriche et la Bulgarie ont 
des elfectifs militaires flx6s par Ie !rait6 de Versailles. Le meme voeu a 6t6 com
muniqu6 l nouveau aux Etats, au d6but de cette ann6e, par Ie Conseil sur la ro
commandation de la 2amo Assembl6e, en meme temps que les divers gouvemo
ments recevaient un questionnaire tendant l obtenir de chacon d'eux pour les 
ann6es 1913 et 1921 les chilfres des budgets de la goerre, de la marine et de 
I' aviation ainsi qu 'un expos6 g6n6ral des exigences de leur s6curit6 nationale, eu 
6gard l leurs obligations intemationales et l leur situation g60graphique. 

Le Conseil dans sa s6ance du mois d'octobre dernier, a pri6 la Commission 
temporaire mixte: 

1. de pr6senter des propositions qui formeront les grandes Iignes d'un plan de 
r6duction des annements nationaux et qui devront revetir la forme d'un projet de 
trait6 ou de tout autre projet pr6cis qui devrait etre pr6sent6 au Conseil, si possible 
avant la r6union de l'Assembl6e en 1922. 

2. de proc6der l I'enquete statistique dont elle s'est ello-meme !rac6 Ie pro
gramme; 

3. de continuer I' 6tude des problemes de la fabrication priv6e et du commerce 
des annes; \ 

4. de consid6rer, de concert avec la Commission permanente consultative, s'iI 
y a lieu d'adresser un appel aux chimistes et aox techniciens en matieres explosives, 
pour les inviter l rendre publiques leurs d6couvertes sur les gaz toxiques et autres 
produits semblables, afln de r6duire la probabilit6 de leur emploi dans une guerre 
future. 

L'enquete statistique sur les annements, pr6conis6e par Ie Conseil sur la ro
commandalion de la 2- Assembl6e doit foumir les donn6es positives indispen
sables l 1'61aboration d'un projet concret de r6duction des annements. 

En attendant que les 616ments de cette enquete statistique soient recueillis, Ie 
Conseil a jug6, au cours de sa r6cente session de- mars; qu'iI 6tait opportun de 
prier chaque gouvemement de foumir un expos6 des consid6rations qu'jJ crolt 
devoir pr6senter relativement aux exigences de sa s6curit6 nationale, de sea 
obligations intemationales; de sa situation g60graphique; et de sea conditions 
sp6ciales; et d'indiquer dans la mesure ou jJ Ie pourrait quelles sont les forees de 
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police et les forces militaires qu'i1 estime indispensables pour sa's6curitll intmeure. 
Ainsi que I'a fait observer' Ie rapporteur, M. Quinones de Leo!\, "Ie Conseil 
trouvera, dans ces exposlls des gouvel'l!ements, les IIllIments d'appr6ciation de II 
situBtion particuli~re de chaque Etat par rapport l la situation gllnerale." 

En meme temps Ie Conseil a renfort6 la Commission 1emporaire mate en apo 
pelant l collaborer l ses travaux, un certain nombre de personnalitlls IIminentes 
dans Ie domaine 6conomique, politique et diplomatique. Son choix s'est portll sur 
M. GUSTAVB ADOR (Suisse) Lord ROBBRT CBCIL (Grande Bretagne) MM. NITTI 
(ltalie) HONTORIA (Espagne) LBBRUN (France) Ie Prince SAPIEHA (Pologne) et M. 

, URRUTIA (Colombie). 
II n'es! pas inutile d'indiquer que Ia Commission temporaire mate a d6jl tenu 

un certain nombre de sessions et que, sous la prllsidence avis6e de M. Renll 
Viviani, elle s'applique avec un :rele louable, l 61ucider les probl~mes minutieux et 
compliqulls que soul~ve la question de la r6duction des armements. 

e. La COUI' permanente de justice intemationale. 
L'article 14 du Pacte charge Ie Conseil de pr6parer un projet de Cour perma· 

nente de Justice internationale appel6e l connaltre de tous les diff6rends d'un ca· 
ract6re international que les parties lui soumettront, et l donner des avis consultatils 
sur tout diff6rend ou tout point dont la saisira Ie Q,nseil ou I' Assembl6e. Le Con· 
~eil a conRII l un Comit6 de Juristes qui s'est r6uni l La Haye la r6daction d'un 
avant projet. Celui-ci est sorti des d6lib6rations du Conseil apr~ avoir subi quelques 
16g~res retouclies et est duvenu Ie statut de Ia Cour permannente de Justice Inter· 

, nationale adopt6 en d6cembre 1920 par la lere Assembl6e de la Soci6tll. Cette 
haute juridiction, par opposition aux tribunaux d'arbitrage actuellement' existants, 
constitue une v6ritable Cour de Justice, avec un cadre fixe, des magistrats perma· 
ments, des sessions p6riodiques, et les arrets qu'elle est appel6e l rendre offriront 
les memes garanties que ceux des Cours de Justice internes. Le statut r~g1e la 
composition de la Coor, sa comp6tence, sa pr0c6dure, Ie mode de dllsignation des 
Juges qui doivent pour /ltre 61us recueillir I. majorit6 des suffrages l la fois dans 
Ie Conseil et dans I' Assembl6e. 

La Cour est comp6tente pour connaltre de tous les diff6rends que les parties lui 
soumettront, ainsi que de tous les Iitiges sp6cialement pr6vus dans les traitlls et 

, conventions en vigueur. Mais Ie statut n'6tablit pas la juridiction obligatoire de la 
Cour, en ce sens qu'un Etat ne peul etre contraint de comparaltre devant elle. 
Le Statut renferme cependant une clause relative l I'arbitrsge obligatoire, mais 
seulement sous forme de disposition facultative. (article 36 a1inlla 2). En y 
adh6rant, un Etat reconnalt de plein droit et sans convention sp6ciale vis-l·vis de 
tout autre Membre ou Etat acceptant les memes obligations, la juridiction de la 
Cour pour toutes ou pour certaines cat6gories de diff6rends d'ordre juridique ayant 
pour objet: a) l'interpr6tation d'un traitll b) tout point de droit international c) la 
r6alit6 de tout fait, qui s'i1 6tait 6tabli constituerait la violation d'un engagement 
international d) la nature ou 1'6tendue de la rllparation due pour la rupture d'un 
engagement international. 

La Socl6t6 det N.doQl. I 
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Le nombre des Etats qui ont ratifl6 Ie protocole instituant la Coar de Justice inter. 
nationale s'61~ve 1 quarante cinq et huit d'entre eux ont accept6 la clause faculta· 
tive concernant la juridiction obligatoire. 

On sait que la 2m• Assembl6e de la Soci6t6 a proc6d6 II la nomination de II 
juges titulaires et de 4 suppl6ants et que la s6ance solennelle d'inauguration de la 
Cour s'est lenue, avec un 6clat exceptionnel II La Haye Ie quinze f6vrier 1921. 

La cr6ation d'une Cour permanenle de Justice, v6ritable organe juridique de la 
vie internationale, est une des grandes muvres constructives de la Soci6t6 II laquelle 
Ie Conseil a pris une large part, et qui marque une date importante dans 1'6volution 
du droit international. 

f. La protection des mlnorlt6s. 

Divers trait6s de paix contiennenl des clauses relatives II la protection des minI). 
rit6s de race, de langues, et de religion, et pr6voit la garantie de ces stipulations 
par la Soci6t6 des Nations. 11 en est ainsi des trait6s conclus par les Principales 
Puissances AIli6es et Associ6es avec la Pologne, l' Autriche, la Bulgarie, l'Etat 
serbe croate et slov~ne, la Tch6co-Slovaquie, la Roumanie et la Hongrie. 

Le Conseil a pris acte de ces stipulations et a d6cid6 de les placer sous la garan· 
tie de la Soci616. Les Puissances repr6sent6es au Conseil ont Ie droit de signaler 
les infractions ou les menaces d'infraction II I'une quelconque de ces clauses prot6-
geant les minorit6s, et celles-ci peuvent a~i adresser directement des p6titions 
et des rapports au Conseil. 

En vertu de sa mission protectrice, Ie Conseil a 616 amen6 II d6signer en avril 
1920, deux membres de la Commission mixte charg6e de contr61er I'application 
de la convention intervenue entre la Grace et la Bulgarie et relative l 1'6migration 
r6ciproque et volontaire des minorit6s ethniques, de religion ou de langue, en Greco 
et en Bulgarie. 

Se conformant II un vmu 6mis par la I en Assembl6e, lors de I'admission de 
l'Albanie et de 18 Finlande dans 18 Soci6t6 - voeu dont Ie Conseil 8 poursuivi 
la r6a1isation - Ie repr6sentant de I' Albanle 8 sign6 une d6claration contdnant au 
profit des minorit6s, des garanties qui seront reconnues par l' Albanie comme loi 
fondamentale. La Finlande II son tour a donn6 communi~ation au Conseil des garan· 
ties que la loi constitutionelle du pays accorde.:aux minorit6s Finlandaises. 

L'Esthonie, la Lettonie et la Lithuanie Be _nt d6clar6es prates a accepter des 
clauses analogues concernant la protection des minorit6s Se trouvant sur leur terri· 
loire; et Ie Conseil les a pri6es de lui soumettre .tous documents 16gislatifs per· 
mettant d'appr6cier la sitaation juridique des minorit6s dans leurs pays respectifs. 

Le Conseil a 6t6 appel6 II examiner de tr~ nombreux appels 6manant des minI). 
rit6s a1banaises, roumaines, bulgares, polonaises, transylvanienn08, tch6c()oslovaques 
et autrichiennes. Toutes ces requat08 ont fait I'objet d'une i!tude attentive. 

Signalons aussi que Ie Conseil s'est occup6, au cours de sa session de janvier 
1922, des appels adress6s au Gouvernement beIge par l'Union internationale 
phiIarm6nienne, Ie Comit6 beIge phiIarm6nien ainsi que par 108 communaut6s 
catholiques et pratestantes de Constantinople, pour la protection des populations chr6-
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tiennes de Cilicie. En exposant les faits au Conseil, j'ai rappel6 les appr6hensions 
qu'avaient 6prouv6es les Arm6niens de Cilicie au moment OU its apprirent 1'6vacua • 

. tion de ce terriloire par les troupes frin~aises, ajoutant que, fort heureusement, 
Ie 'd6part de l'arm6e d'occupation n'avait 6t6 marqu6 par aucun incident sanglant, 
grice aux pr6cautions prises par Ie gouvernement fran~ais. Au nom de celui-ci 
M. HANOTAUX a fait au Conseit un expos6 complet des mesures efficaces qui 
ont 616 prises pour prot6ger les populations chr6tiennes. Un cr6dit de 50 millions 
de francs a 616 ouvert par Ie Parlement franl1ais sur I'assurance que tout serair mis 
en oeuvre pour venir en aide aox r6fugi6s, des stations ont 6t6 6tablies pour con
centrer les secours; en vertu de I'accord d'Angora, les chefs nationalisles tures se 
sont engag6s • aecorder aox minorit6s de _ Cilicie pleine et imti~re protection de 
leur vie et de leur Iibert6, Ie Iibre exercice de leur religion, l' 6galit6 devant la 101 y 
compris I'admission aox fonctions publiques, Ie Iibre usage de leur langue meme 
devant les tribunaox, Ie droit de cr6er et de diriger eox-memes leurs institutions 
charitables religieuses, soclales lit' scolaires. 

Cet expos6 a recueilli I'approbation unanime du Conseit qui a pris acte avec 
satisfaction des d6clarations rassurantes qu'il contenait., N6anmoins, comme I'avenir 
reste sombre dans ces r6gions qui ont 616 si souvent troubl6es, Ie Conseil a pris 
une r6s0lution ou it 6met I'espoir "que les n6gociations engag6es d~ maintenant 
entre les principales puissances permettront d'arriver 1 un r6glement satisfaisant 
~e!I questions. r6soudre" ainsi qu'. une pacification compl~te des r6gions si souvent 
ravag6es par la guerre et par les violences dont les populations arm6niennes ont 
particuli~rement souffert", et "it attire I'attention des principales Puissances a11i6es 
sur I'urgente n6cessit6 de prendre toutes dispositions' propres • assurer la protection 
des minoril6s dans I'Empire ottoman," se d6clarant "pret • collaborer 1 tQutes 
mesures qui seront prescrites dans ce but." 

g. Eapen et Malml!;dy. 
L'article 34 du Trait6 de Versailles conf~re 1 la Soci6t6 des Nations Ie droit de 

statuer sur Ie transfert d6f1nitif 11 la Belgique de la souverainet6 des Cercles d'Eupen 
et de Malm6dy apr~ avoir pris connaissance des r6sultalS de la consultation popu
laire qui devait etre organis6e dans ces territoires. Au cours meme de cette consul· 
tation, Ie Conseit fut saisi d'une r6clamation du gouvernement allemand qui pre!
tendait que les autorit6s belges mettaient obstacle 11 la Iibre expression de la volont6 
des habitants des cercles., Le Conseit; apr~ avoir reconDlt que les conditions dans 
lesquelles s'effectuait la consultation 6taien! conformes tan! • la lettre' qu'. I'esprit 
du Pacte, a conftrm6 1 titre d6finitif dans sa session de Paris de septembre 1920" 
Ie transfert des cercles sous la souverainet6 de la Belgique. 

Questions Administratives. Certains articles . du Trait6 de Versailles concernant 
les territoires c6d6s par l' Allemagne, pr6voient pour celle-ci I'obligation de transf6rer 
aux divers gouvernement int6ress6s les r6serves qu'elle avait accumul6es pour faire 
lace, dans ces territoires au service des assurances sociales et deS assurances d'Etat. 

as-
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Vacoord ne s'6tait pas r6alis6 entre les gouvemements allemand et fran~ai8 au 
sujet de la partie de ces r6serves l attribuer aux caisses d'assurances d'Alsace 
Lorraine, Ie Conseil conform6ment l l'article 312 du Trait6 de Paix, nomma une 
commission de cinq membres dont il approuva les recommandations leur donnant 
ainsi un caractbre d6finitif l 1'6gard des int6ress6s. 

Bornons-nous enfin l signaler en passant, une plainte adress6e en juin demier 
au Conseil par Ie gouvernement autrichien qui protestait contre I'intention mani
fest6e par Ie gouvemement serbe-croate-slov6ne de mettre sous s6questre les biens 
des ressortissants autrichiens situ6s sur Ie territoire de l'ancienne monarchie austra
hongroise, si Ie gouvemement de la r6publique autrichienne ne s'engagait pas • 
faire acquitter en couronnes yougo-slaves les dettes contract6es par les ressortis
sants autrichiens envers leurs cr6anciers de Yougo-Slavie. A I'intervention du Con
seil, des n6gociations directes ont 6t6 engag6es entre les parties pour aplanir de 
diff6rend. 

B. ACTION POLITIQUB PROPRB DU CONSBIL 

Ind6pendamment des attributions sp6ciales qui lui sont conf6r6es par Ie Pacte ou 
les Trait6s de Paix, et dont on a pu voir dans Ie chapitre pr6c6dent la diversit6 et 
i'6tendue, Ie Conseil peut exercer, dans Ie domaine de la politique intemationale, 
une action propre, essentiellement pacifique et dont Ie champ est presque illimit6. 
Ce n'est pas seulement en cas de guerre ou de menace de guerre que son inter
vention est pr6vue l I'article II du Pacte, mais encore dans toutes circonstances, 
sur lesquelles tout membre de la Soci6t6 l Ie droit d' appeler son attention, .. do 
nature II affecter les relations intemationales et mena~nt par suite de troubler la 
paix ou la bonne entente entre nations dont la paix d6pend." 

II n'est donc pas de question mettant en jeu des int6rets intemationaux et 
risquant de compromettre la paix qui ne puisse etre soumiso II son examen. Le sort 
de l'Arm6nie, les troubles qui 6clatbrent aux fronti6res de l'Albanie, I, r6gime 
des lies d'Aland, Ie diff6rend polona-Lithuanien, I'attribution de la Haute Sil6sie 
ont fait I'objet de d6lib6rations d6licates et d'importantes r6s0lutions. Nous allons 
passer successivement en revue les litiges politiques qui ont 6t6 d6f6r6s au Conseil 
et l la solution pacifique desquels il a appliqu6 tous ses efforts de conciliation. 

a. Lea Ilea d'A!aad; Ie dIlf6rend entre I. FlnIaado ot Ia SaMe. 

Le diff6rend n6 entre la Finlande et Ia Subde au sujet de Ia souverainet6 des lies 
d'Aland a 6t6 soumis aux d6lib6rations du Conseillia suite d'une demande formul6e 
Ie 19 janvier 1920 par Ie Gouvemement britanniqoe, qui estimait que Ie con8it 
existant entre les deux pays pouvait affecter la paix du monde. C'est • co titre 
que Ie Conseil eo a retenu I'examen. La Subde so pr6valait des voeux 6mis • diver
ses reprises par les habitants des lies d6sireux de se d6tacher de I. Finlande, pour 
demander l'organisation d'une consultation populaire. La Finlande de IOn catlS 
revendiquait les droits souverains de l'Etat IInlandais sur son lerriloire pour s'op. 
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poser all plQ,iscite, et d6cliner la compj\tence dll Conseil de la Socij\t6 des Nations. 
Celui-ci d6cida de demander 1111 avis sur ce point de droit international l une com
mission de juristes, qlli flit appel6e j\galement l se prononcer sur I'j\tat des obliga-

. tions internationales en ce qui concerne la dj\militarisation des lies d' Aland. 
Cette commission compos6e de MM LARNAUDB, Doyen de la FacIII~ de droit 

de Paris, STRUYCKBN, Conseiller d'Etitt dll royaume des Pays-Bas et MAx 
HUBBR, conseiller juridique du dj\partement politique suisse, rj\digea un rapport 
consciencieux et savant, pr~entant Ie plus vii intj\ret. Elle s'appliqlla l dj\gager les 
principes qui doivent rj\gir, dans Ie domaine international, Ie droit de libre dj\ter
mination des peuples dont elle lra\;a les limites et marqua Ie caract~re relatif. Elle 
pose d'abord la Rgle qlle "saul stipulation expresse dans les' trait~ internationallx 
Ie droit de disposer du territoire national eSt essentieUement un attribut de la sOu
verainetj\ de chaqlle Etat. Le droit international positif ne reconnait donc pas l des 
Iractions de peuples, comme telles, Ie droit de se s6parer par lin simple acte de 
volon~ de I'Etlit dont elles lont partie, pas plus qu'il ne reconnait l d'alltres Etats 
Ie droit de r6clamer une telle sj\paration. D'lIne mani~re gj\nj\rale, il appartient 
l tOllt Etat dj\6nitivement constitu6 d'accorder ~u de reluser l une fraction de sa 
population Ie droit de dj\terminer son propre sort politiqlle par la voie d'un plo. 
biscite ou .utrement." Mais I. Commission ajoute que quand la souverainet6 terri
toriale lait dj\faut "soit parce que l'Etat D'a pas encore pris compl~tement DaiS
sanco, soit parce qu'il se trouve dans une p6riode de transformation ou de dissolu
"tion . • . .. ce passage d'une situation de lait l une situation de droit d66nitive et 
normale ne saurait etre considj\r6 comme relevant de la comp6tence exclusive 
d'un Elat II tend l amener des modi6cations dans I'ensemble des Membres de la 
communaut6 internationale et dans leur statut territorial et juridique, et par conso. 
quent, il int6resse cette communaut6 au plus haut degr6 aussi bien dans I'ardie 
politique que dans I'ordre juridique." 

Faisant application de cos principes au cas qui lui j\tait soumis, la Commission, 
apres avoir lait un expos6 historique du dj\veloppement politique de la Finlande 
et des lies d' Aland, estima que, "la lormation d'un Etat 6nlandais ind6pendant en 
1917 et 1918, quel qu'ait 6t6 pr6cedemment Ie statut juridique de la Finlande dans 
l'Empire de Russie, doit etre envisag6 au moins sous plusieurs rapports comme 
un ph6nom~ne politique nouveau, et non comme la continuation pure et simple 
d'une existence politique ant6rieure" et d'autre part que "Ia population des lies 
d' Aland et celie du continent de Finlande bien qu'elles aient agi de concert pour 
se s6parer de I. Russie, ont manilest6 d~ Ie d6but des, aspirations tout l lait difl6:
rentes Quant l leur sort politique d66nitil. La population du continent a voulu 
constituer un Etat ind6pendant, celie des lies d'Aland a voulu se rattacher it la 
Su~de et elle • exprim6 ~e d~ir de teUe mani~re que, meme. si les conditions 
troubl6es de la Russie et de la Finlande it I'origine ont exerc6 une in6uence consi
d6rable sur cos aspirations des Alanllais, il, peut etre regard6 cependant comme 
un voeu unanime sinc~re et constant." 

La Commission flit ainsi amen6e l r6diger les conclusions suivantes: 
1. Le dil!6rend su6dois-6nlandais ne porte pas sur une situation politique d66ni-



518 PAUL HYMANS 

tivement 6tablie d6pendant exclusivement de la souverainet6 territoriale d'un 
Etat. 

2. Le diff6rend a pris, bien au contraire, naissance dans une situation de fait 
cr66e par 1'6tat de transformation politique des lies d' Aland, transformation qui 
a sa cause et prend sa source dans les manifestations s6paratistes de la population 
invoquant Ie principe que les peuples doivent pouvoir disposer d'eux-memes, et 
dans certains 6v~nements militaires qui ont accompagn6 et suivi la s6paration de la 
Finlande et de I' empire russe l un moment oil la Pinlande n' avait pas encore 
acquis Ie caract~re d'un Etat d6f1nitivement constitu6. 

3. II r6sulte de Il, que Ie diff6rend ne porte pas sur une question que Ie droit 
international laisse l la comp6tence exclusive de la Pinlande. 

4. Le Conseil de la Soci6t6 des Nations est done comp6tent pour, BUX termes 
memes de S 4 de I'article 15, recommander toutes solutions qu'iI consid~re comme 
les "plus 6quitables et les mieux appropri6es" 1 I'esp~. 

Faisant siennes les conclusions de cette Commission, Ie Conseil a estim6 que 
Ie diff6rend ne d6pendait pas exclusivement de la souverainet6 territoriale de I. 
Finlande et "revetait un carac~re international Ie faisant rentrer dans Is comp6~ 
tence de la Soci6t6 des Nations." 

Sur Ie second point relatif 1 la d6militarisation des lies, la Commission des ju
ristes estimait - et Ie Conseil s'est ralli6 1 cette opinion - que les stipulations 
de la Convention et du Trait6 de Paris de 1856 n'&vaient pas cess6 d'etre en 
vigueur, qu'elles 6taient 6tablies dans un int6ret europ6en et que tout Etat in
t6ress6 avait Ie droit de s'en pr6valoir. 

Le Conseil apr~ avoir trancM ces questions de principe, d6cida de confter Ie 
soin de faire une enquete sur place l une Commission intemationale, form6e de 
trois membres, charg6e de lui pr6senter dans Ie plus bref d61ai possible un rapport 
"fournissant les 616ments sur lesquels Ie Conseil pourrait fonder une recomman
dation de nature l 6tablir par un r~glement, soit d6f1nitif, soit provisoire des con
ditions favorables au maintien de 1& paix en tenant compte des int6rets 16gitimes 
de toutes les parties en cause." \ 

II demanda en meme temps aux gouvemements: de', SuMe et de Finlande de 
s'abstenir de tout acte qui pourrait aggraver Ie conftit "tant que Is question serait" 
·sub judice". La commission nomm6e par Ie Conseil et compos6e de M. Ie Baron 
BEYENS ancien Ministre des Affaires Etrarig~res de Belgique, M. CALONDER, 
ancien pr6sident de la Conf6d6ration Helv6tique et M. J. ABRAM ELK US, juriste 
am6ricain, Be rendit en Dovembre et d6cembre 1920 l Stockholm, 1 Helsing
iors et dans I'archipel a1andais. Puis, elle r6digea un rapport qui concluait 1 
Iaiss« la souverainet6 des lies l la Pinlande, 1 la condition de garantir aux habi
tants, Ie maintien de la langue et de Is culture su6doises. Le rapport 6tablit que les 
lies d'Aland ne constituent qu'une petite fraction de Is Nation ftnlandaise et que, 
sauf circonstances exceptionnelles, on ne saurait admettre qu'un petit groupe se 
retire de la communaut6 nation ale dont iI fait partie pour Be rattacher a un autre 
Etat, en invoquant Ie prinCipe de la Iibre disposition des peuples. La Commission 
estimait cependant qu'iI y avait lieu de foumif> aux habitants des lies, qui forment 
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'Un groupement sEpar6, nettement distinct de la population IInnoise et se rattachant 
II Ia civilisation suEdoise par la langue et les traditions, les garanties particuliflres 
suivantes: enseignement donn6 dans les 6coles primaires, et techniques en suEdois, 

.• I'exclusion du IInlandais; propriEt6 du sol et jouissance de cette propri6t6 r6serv6e 
aux communes et aux habitants des i1es; d6signation du gouverneur sur une Iiste 
de trois candida.ts pr6sent6s par Ie Conseil g6n6ral d' Aland. 

Pour assurer plus coinpl~tement la neutralisation militaire de I'archipel, 6tabli 
par la convention de 1856 la' Commission pr6conisait, conform6ment • I'accord 
intervenu entre les gouvernements IInlandais et su6dois la conclusion d'une nou
velle convention internationale qui serait contresign6e par la Su6de,. Ie Danemark, 
la Finlande, la France, I' A1lemagne, la Grande Bretagne, I'ltalie et la Pologne. 

Le Conseil apr~ avoir entendu, dans leUrs explications, les repr6sentants de la 
Su~e et de III Finlande ainsi que ceux des ties d'Aland, d6cida Ie maintien de la 
souverainet6 de Ia Finlande sur les Des d' Aland sous r6serve de fournir aux habitants 
de I'archipel des garanties sp6ciales qui devaient faire I'objet d'un accord entre 
les parties, au besoin avec Ie concours d'un membre du Conseil de la Soci6t6 des 
Nations. 

Pour r6s0udre Ie probl~me de la neutralisation des lies, Ie Conseil r6solut, con
form6ment aux suggestions de la Commission des trois rapporteurs, de substituer • 
la convention de 1856 un accord international plus 6tendu, plac6 sous la garantie 
de toutes les Puissances int6ress6es y compris la Suflde. 
. Le repr6sentant de la Su~de M., BRANTING, dEclara alors, au nom de son 
gouvernement que la nation su6doise "apprendrait avec une d6ception profonde 
la r6sOlution du Conseil, alors qU'elle avait espEr6 qu'une institution fondEe en vue 
de travailler • la realisation du droit dans les relations internationales, favoriserait 
une solution de la question d' Aland conform6ment l ce principe du droit de -Iibre 
disposition qui, bien que non inserit dans Ie droit international, a r8\tU pourtant • 
la cr6ation de l'Europe Nouvelle, une application si 6tendue." 

11 concluait en dEclarant que "Ia Su~de Etait prete • reconnaitre loyalement • la 
d6cision du Conseil, la valeur que lui attribue Ie Pacte" tout en ne cessant d'esp6rer 
que dans I'avenir il serait fait droit lUX revendications des habitants des ties 
d'Aland. Le Comeil prit acte de cette dEclaration, en meme temps que de I'accep
tation de la d6cision par Ie repr6sentant de la Finlande, et iI pria les deux parties 
de rechercher un accord en ce qui concerne les garanti!eS, en d6signant Ie 
d61Egu6 de 1& Belgique pour diriger les n6gociations. Cet accord se trouve consign6 
dans Ie texte suivant qui obtint l'adhEsion des int6ress6s et qui fut ensuite adopt6 
par Ie Conseil. . • 

1. La Finlande r6solue l assurer et • garantir • la population des lies d'Aland la 
pr6servation de sa langue, de sa culture et de ses traditions locales su6doises, 
s'engage • introduire • breI d61ai dans la loi d'autonomie des lies d' Aland du 7 
mai 1920, les garanties ci-dessous. 

2. Le Landsting et les communes d'Aland ne sont dans aucun cas oblig6s 
d'entretenir ou de subventionner d'aulres 6coles que celles oil. la langue d'enseigne
ment est Ie su6dois. Dans les Etablissements scolaires de I'Etat I'enseignement se 
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fera 6galement dans 'Ia langue su6doise. Sans Ie consentement de la commune 
int6ress6e, la iang~e 6nnoise ne peut etre enseign6e dans" les 6coles primaires 
entretenues, ou subventionn6es par J'Etat ou par la commune. 

3. Lorsqu'un irl)meuble situ6 l Aland est vendu l une personne qui n'a pas son 
domicile 16gal dans la province, toute personne y domiciJi6e 16galement, ou Ie con

'seil de province, ou bien la commune dans laquelle I'immeuble est situ6, a Ie droit 
de racheter I'immeuble l un prix qui faute d'accord sera lIx6 par Ie tribunal de 
premiere instance (HAlRADSTRATT) en tenant compte du prix courant. 

Des prescriptions d6taiJJ6es seront lIx6es par une loi sp6ciale concernant la proc6-
dure du rachat et la priorit6 entre plusieurs offres. 

Cette loi ne peut etre modifi6e, interpr6t6e ou abrog6e que dans les memes 
conditions que la loi d'autonomie: 

4. Les immigrants dans J'archipel d' Aland jouissant des droits de citoyen en 
Finlande n'acquerront Ie droit de suffrage communal et provincial dans les lies 
qu'apres cinq ans de domicile' I6ga); Ne seront pas consid6r6s comme immigrants 
les personnes qui ont eu pr6c6demment cinq ans de domicile 16gal dans les lies. 

5. Le Gouverneur des lies d'Aland sera nomm6 par Ie Pr6sident de la'r6publique 
finlandaise d'accord avec Ie Pr6sident du Landsting des lies d'Aland. Au cas ou cet 
accord ne pourraitse r6aliser, Ie Pr6sident de la R6publique choisira Ie gouverneur 
sur une Iiste de cinq candidats d6sign6s par Ie Landsting et pr6sentant les garanties 
requises pour la bonne administration des lies et la s6curit6 de l'Etat. 

6. ,La ,province d'Aland aura Ie droit d'employer pour ses besoins 50 0'. des 
re,venus de l'imp6t foncier, outre les revenus pr6vus par I'article 21 de 1a loi 
d'autonomie. 
, 7. Le Conseil de la Soci6t6 des Nations 'veillera l J'application des garanties 

pr6vues. La Finlande transmetlra au Conseil de la Soci6t6 des Nations, avec ses 
observations, toutes plaintes ou r6clamations du Landsting d'Aland au sujet de 
J'application des garanties susdites et Ie Conseil pourra, au cas oil la question 
serait de nature juridique, consulter la Cour permanente de Justice Internationale. 

Pour donner effet l la d6cision du Conseil relative l la d6miJitarisation des lies 
d'Aland, une Conf6rence diplomatique compos6e "de: d616gu6s des dix Elats 
int6ress6s, AJlemagne, Danemark, Esthonie,, Finlande, 'France, Empire Britannique, 
Italie, Lettonie, Pologne, Suede se r6unit l Geneve en Octobre 1921 et 6labor. une 
convention fixant les regles pr6cises de neutralit6 des lies d'Aland, sur terre, sur 
mer, et dans les airs, pour Ie temps de paix et Ie temps de guerre. Cette Convention 
est plac6e sous la garantie du Conseil de la Soci6t6 des Nations auquel les Pui&
sances signataires reconnaissent un droit d'intervention pour en assurer Ie maintien 
et Ie respect, sp6cialement dans Ie cas oil une' guerre int6ressant la mer Baltique, 
meltrait la neutralit6 de cette r6gion en p6ri1. 

La Convention relative. la neutralisation et l la non fortification des lies d' Aland, 
• 6t6 d6jl ratifi6e par Ie Danemark, la France, et la Su6de et Ie Conseil dans sa 
session de janvier dernier a accept6 les obligations de garantie qui s'y trouvent 
inscrites en constatant qu'eJles 6taient entierement con formes l I'esprit du Pacte 
et l ses fins. Le repr6sentant de la Grande Qretagne a tenu l f6liciter I. Soci4!t6 
des Nations d'avoir regl6 d'une fa\;On aussi heureuse cette question d6licate et 
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II a qualifi6 de !a~on tr~ caract6iistique la solution interveriue· eq . disant qu'elle 
6tait un triomphe pour la diplomatie bienveillante de laSoci6t6: lTriumph lor the 
bene"olent diplomacy 0/ the'League.) 1\ est int6ressant de signaler que J:acte inter
national signl! 1 Gen~ve Ie 20 octobre 1921 est Ie premier qui ait 616 61abor6 I 
I'intervention directe du Conseil de II! Socil!t6 des Nations, qui a donn6 une solution 
amiable 1 un conllit dont Ie caract~re aign risquait de menacer la paix europ6enne. 

b. Le dltr6rend Poloao-Lltbaanlea. 

Le conflitPolono-Lithuanien a retenn I'attention et exerc6 la .patience du Con
seil depuis un an et demi. 1\ a pass6 par des phases diverses. Etsi Ie .Conseil n'a pas 
reussi 1 !aire adopter par les parties ses recommandations, du moins a-t-il pu par 
son interventionpr6venir un choc violent. 

Le diff6rend est n6 en septembre 1920, alors ciue la Pologne 6tait en guen:e avec 
la Russie Sovil!tique. A ce moment, Ie Conseil· IUt saisi d'une r6clamation de la 
Pologne, qui acCusait la Lithuanie d'avoir fait dl!passer par ses troupes, une Iigne 
frontillre provisoire dite Iigne Curzon, que Ie Conseil Supreme avait d6termin6e 
Ie 8 d6cembre 1919 sans qu'elle flit reconmie par la Lithuanie, et 1 I'ouest de 
laquelle s'6tendait la souveraineI6 polonaise. 1\ s'agissait de faire accepter provisoire
ment par les deux parties une Iigne de dl!marcation des fronti~res, . d'obtenir Ie 
retrait de l'arm6e Lithuanienne iI l'Est, dans la rl!gion de Suwalki, et de d6terminer 
les Polonais l· respecter la neutralit6 du territoire occupl! par la Lithuanie I 
l'Est de la Iigne Curzon, l la condition que la Lithuanie oblint du gouvernement des· 

. Soviets Ie respect de la meme neutralit6. . 
Le Conseil envoya sur place une Commission militaire ll'intervention de laquelle 

lilt sign6 Ie 7 octobre 1920 I Suwalki un accord 6tablissant une Iigne de d6marcation 
entre les deux arm6es. 

L'incident semblait rllg11! quand, deux jours apr~, se produisit Ie coup de force 
du g6n6ral ZBLlOOWSKI qui se rendit maitre de Vilna et I'occupa apr~ y avoir 6tabll 
un gouvernemellt sous Ie nom de "gouvernement de la Lithuanie centrale". 1\ 
convient de rappeler que Vilna avait 6t6 successivement occup6e par la Lithuanie 
en 1917 et par les bolchevistes en 1918, qui y restllrent" juqu'au moment oil its 
en furent expuls6s par les Polonais en mai 1919. Le Trait6 de Moscou conclu entre 
les bolchevistes et les Lithuaniens, avait attribu6 1 ceux~i la souverainet6 de Vilna 
oil its se maintinrent jusqu'au 9 octobre 1920, date I laquelle Ie g6n6ral ZBLlOOWSKI 
s'empara de la ville. D'autre part les. pr6liminaires de paix conclus I Riga entre 
1& Pologne et les Soviets laissaient aux gouvernements de la Pologne et de la Li. 
thuanie Ie soio de ~gler entr'eux I'attribution de Vilna. 

On se souvient de 1'6motion produite par I'audacieuse 6quip6e du g6n6ra1 Polo
nais. Le Conseil, au cours de sa session de Bruxelles, d'octobre 1920, reprit 
imm6diatement I'examen de I'affaire, non sans qu'au pr6alable M. LBON BOUR
OBOIS, qui avait 6t6 charg6 de suivre Ie Iitige dans I'intervalle des sessions, eOt 
protesI6 dans une lettre dat6e du 14 novembre adress6e II M. PADBRBWSKI, Ie 
repr6sentant de la Pologne l Paris. M. LBON BOUROBOIS y d6non~it formelle
ment "I'oc:cupation de Vitna comme une violation des engagements vis-ii-vis do 
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Conseil de la Soci6t6 des Nations" et demandait au gouvernement Polonais "quelles 
mesures imm6diates iI comptait prendre pour assurer Ie respect de ses engagements". 
Dans la s6ance du Conseil tenue Ie 26 octobre 1920 II Bruxelles, M. ASKBNAZY 

qui repr6sentait cette fois Ie gouvernement polonais, n'hesita pas II reconnaltre 
"que Ie g6n6ral ZBLlOOWSKI avait agi comme un rebelle" mais en ajoutant "que la 
nation polonaise tout entibre regardait son coup d'Etat comme 16gitime." 

Le Conseil, aprbs avoir pris acte de cette d6claration, estima que la phase nouvelle 
dans laquelle 6tait entr6 Ie diff6rend entre les deux Etats posait nettement Ie pro
blbme territorial dont la solution pouvait etre cherch6e dans I'organisation d'un 
pl6biscite. Mais pour assurer la libre expression de la volont6 des habitants, II 6tait 
n6cessaire que Ie territoire soumis" consultation fBt Iib6r6 des troupes qui I'oceu
paient. Sous I'empire de ces pr60ccupations, Ie Conseil prlt une r6solution dont 
nous extrayons les deux recommandations suivantes: 

.. 1. Une consultation populaire aura lieu sous les auspices et Ie contr61e de 
la Soci6t6 des Nations, par laquelle les habitants du territoire contest6 ••••• 
exprimeront Iibrement leur volont6 au sujet de leur rattachement soit II l'Etat 
Lithuanien .... soit II la Pologoe ••... 

2. Le Conseil de la Soci6t6 des Nations d6cidera des mesures II prendre 
avant et pendant la consultation populaire, soit pour Ie retrait, soit pour Ie 
d6sarmement de toute troupe de quelque nationalit6 qu'elle soit occupant les 
territoires soumis II la consultation. 

Dans ce but et afln d'assurer l'ex6cution des recommandations du Conseil, celui-ci 
aura Ie droit d'exercer imm6diatement un contr61e sur les routes et les chemins 
de fer conduisant au territoire contest6 ou Ie traversant." 

Les deux gouvernements s'inclinbrent devant ces .recommandations et Ie Con
seil s'oceupa de pr6parer la consultation populaire. II envoya sur les Iieux une 
commission militaire, pr6sid6e par Ie Colonel fran~ais Chardigoy, qui si6gea dans 
un train plac6 entre les Iigoes polonaises et les troupes Iithuaniennes, fit suspendre 
les hostilit6s et amena les deux parties 11 conclure un armistice Ie 21 novembre 
1921. D'autre part, iI s'agissait de veiller au maintien de I'ordre une !pis que 
Ie G6n6ral Zeligowski aurait 6vacu6 la r6gion qu'i1 occupait et Ie Conseil con~ut 
alors l'id6e neuve et hardie de cr6er une force de police form6e de contingents 
internationaux, avec la participation, imm6diatement assur6e, de la Grande Bre
tagoe, de la France, de la' Belgique, de l'Espagoe, de la Su6de, du Danemark, de 
la Norvbge 'et de la Gr6ce. Le gouvernement hollandais promit 6galement son 
concours en Ie subordonnant II une autorisation de son Parlement. Cette exp6dition 
militaire organis6e par Ie Conseil pour r6tablir I'ordre dans ces r6gions troubl6es, 
donna lieu on s'en souvient 11 un incident provoqu6 par 1'6ventualit6 du passage 
l travers la Suisse de ce corpa international. 

Le gouvernement fran~ais s'6tait charg6 d'assurer Ie transport des troupes et, 

avec I'approbation du Conseil, avait sollicit6 des gouvernements suisse, autriebien 
et tch6co-Slovaque I'autorisation de faire passer Ie d6tachement international aur 
leurs territoires. Le Conseil f6d6ral suisse ne erQt pas devoir donner cette autori
sation en arguant de ce que la d6cision du Ggnseil relative 1 Is consultation popu-
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Iaire n'avait pas r~u I'agrement des deux Etats interesses et de ce que I'operation 
de police entrepriso risquait do so transformer en expedition militaire, en cas 
d'attaque du territoire do Vilna par les Soviets. Cette attitudo du Gouvernement 
de la Republique helveti.que donna lieu • un examen du Cooseil et M.. DUNANT 
Ministre de Suisse • Paris, fut amene au cours do Ia 12- session du Conseil 
• exposer 10 point de vue de SOD pays. II invoqua Ie principe de Ia neutraIit6 base 
in6branlabl., de la politique ext6rieure de la confed6ration. En r6ponse 1 cette 
~1aration, M.. LEON BoURGBOIS, au nom du Conseil, appeIa .I'attention de M.. 
DUNANT sur Ie dommago moral caust! 1 Ia Soci6te des Nations par Ia d6cision du 
Cooseil fed6ral, en exprimant Ie regret que celui~i no so fllt pas enquis aupres 
cIu Cooseil des conditions dans lesqueUes devait s'effectuer Ie transport des troupes 
intemationales--<:onditions qui etaient CoeiIIes-1l memes auxquelles Ie gouvemement 
suisse subordonnait son adh6sion. 11 rappela 6galement Ie devoir de cooperation 
de toUs les Etats aux d6cisions de Ia Soci6t6 des Nations. M.. DUNANT reconnllt 
qn'iI y avait eu J1D malentendu, et donna l'assurance quo 10 gouvemement suisse 
avait toujours entendu s'associer aux efforts de Ia Soci6t6 pour maintenir Ia pail!:. 

On sait que Ie corps expeditionnaire international n'eut pas 1 s'embarquer pour 
ViIna. M.algr61es efforts combin6s de Ia Commission militaire et d'une commission 
civile d6sign6e 6ga1ement par Ie Cooseil pour aviser aux mesures d'ordre politique 
et administratif preparatoires 1 la consultation projet6e, la r6sistance des deux 
gouvemements polonais et Iithuanien fit obstacle 1 la r6aIisation du programme 
6iebor6 par Ie Conseil. 11 ne pouvait, en effet, titre question d'une oCcupation pro
long6e de la region de Vilna par Ie corps de police intemational dont on avait 
prevu que I'action serait courte. Or, tout faisait craindre que sa pr6sence dans 
les regions contest6es ne dllt Cltre de longue dur6e. D'un autre cIlt6 les deux 
gouvemements etaient profond6ment divis6s sur Ies questions de Ia delimitation de 
Ia zone du plebiscite. 11 ne restait, dans ces conditions, au Conseil qu'. abandonner . 
son projet primitif et • preconiser une autre m6thode. C'est ce qu'i1 fit dans 
sa r6solution du 3 mars 1921, contenant Ie passage suivant: 

"Des negociations directes seront ouvertes entres les deux gouvemements 
dans Ie d6lai d'UD mois, 1 BruxeIles, sous la pr6sidence de M.. HYMANS, 
pour aboutir l an accord qui r~g1era entre les deux pays traitant sur un pied 
d'6galit6, toutes les questions Iitigieuses, territoriales economiques et mi
litaires." 

Je ne crois pouvoir mieux faire, pour indiquer I'esprit dans lequel j'ai dirige ces 
negociations, que do reprc.duire I'extrait de I'expose que j'ai fait 1 I. 2~"· Assem-
blee, du differend polono-Iithuanien. . 

.. Quel 6tait mon rOle? Je n'e~ ni un arbitre, ni un mediateur. M.oo rOle etait 
infiniment plus modeste. Je devais pr6sider les negociations, les organiser, tAcher de 
108 orienter. Je devais .juster les rouages, faire marcher la machine, en surveiIler 
Ie fonctionnement ot verser de I'huile, beaucoup d'huile dans les engrenages. Cette 
tAche 6tait 6videmment assez simple. Pour Ia remplir j'ai cependant rencontr6 bien 
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des difllcult6s. Quelle 6tait au moment ou j'entreprenais cette besogne d6Iicate, ce 
que j' appelerai rna psychologie? 

"Je connaissais et j'aimais inllniment la Pologne. J'ai toujours consid6r6 une P~ 
logne Iibre, forte, comme une des colonnes du trait6 de Paix, comme une bar
ri~re contre I'invasion rouge. D~ Ie premier jour, rna sympathie lui 6tait 
acquise. 

"Je connaissais moins les Lithuaniens, car je n'avais pas eu de frequentes occa
sions de les rencontrer. Mais d'instinct aussi, et tout naturellement, rna sympathie 
alIa /I ce petit peuple, amoureux de son ind6pendance, anim6 de la volont6 de vivre 
et si profond6ment attach6 /I sa race, /I sa langue et /I ses traditions. 

"Par cons6quent, mon creur se donnait Iib6ralement aux deux parties si je puis 
dire. Je Ius d~ Ie premier jour, et je crois I'etre rest6, jusqu'au dernier, anim6 
d'un esprit de profonde, sinci!lre et consciencieuse impartiaIit6." 

Deux questions dominaient Ie diff6rend: Ie sort de Vilna, et les relations entre 
les deux pays. Sur la premii!lre question je me heurtai /I deux thi!lses irr6ductibles 
et inconciliables. Les Lithuaniens invoquaient des raisons historiques el ethniques, 
bas6es sur Ie pass6 du Grand Duch6 de Lithuanie et la composition de sa population 
- des raisons politiques, r6sultant du Trait6 de Moscou avec les Soviets - des 
raisons 6conomiques bas6es sur l'unit6 indivisible' du bassin du Niemen dont 
Vilna est Ie centre. La Pologne, par contre, d6niait que Ie Grand Duch6 de Lithuanie 
ellt jamais eu un caract~re national au sens modeme, soutenait que son histoire 
6tait depuis Ie 16i!lme sii!lcle intimement associ6 /I celIe de la Pologne, contestait 
Ie droit des Soviets de disposer de Vilna et la n~essit6 6conomique du rattachement 
de cette r6gion /I la Lithuanie. Aucun rapprochement ne paraissait poSsible entre 
ces deux points de vue diam6tralement oppos6s. 

La question des relations entre les deux pays ellt pu se r6s0udre par Ie systi!lme 
ft!d6ratif si la Lithuanie ne s'y 6tait montr6e nettement hostile, par crainte de voir 
sa souveraine!6 absorb6e par la Pologne. C'es! alors que j'envisageai une solution 
qui semblait'devoir concilier la n~it6 d'une entente 6troite entre lea deux pays 
avec Ie souci de sauvegarder leur autonomie et de m6nager leurs suscelltibiIit6s, 
Cette solution consistait /I r6aIiser un accord militaire, 6conomique et politique 
aussi complet que possible entre les deux Etats et II donner II Vilna un statut parti
cuIier que je concevais comme suit: 

"Le gouvernement Iith~anien s'engagera /I orgaJiiser par une loi constitutionelle 
la Lithuanie en Etat f6.d6ral compos6 des deux cantons autonomes de Kovno et 
de Vilna , • , . Les cantons seront organis6s sur une base analogue II celIe des cantons 
suisses et Ie gouvernement central aura les m~mes attributions que Ie gouverne
ment f6d6ral de Berne. La CapitaJe f6d6rale sera 6tablie /I Vilna. 

"L'arm6e sera organis6e sur la base du recrutement r6gional avec un commande
ment unique. 

"Les langues polonaises et Iithuaniennea seront Jangues ofllcielles dans tout l'Etal, 
car iI y a beaucoup de Polonais dans la r6gion de Kovno comme iI y • beaucoup 
de Lithuaniens dans la r6gion de Vilna. 

"Dans tout J'Etat Iithuanien, compos6 colIII!}e je viens de I'indiquer, les garanties 
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les . plus larges seront assur6es l toutes les minorit&l ethniques en ce qui conceme 
I'enseignement, la religion, la langue et Ie droit d'association." 

" Quant l I'accord 6conomique et militaire, je pr6voyais une convention militaire 
d6ferisive et une convention 6conomique allant au d611 de la clause de la nation 
la plus favoris6e, les deux pays admettant Iibrement leurs produits respectifs. Au point 
de vue politique je sugg6rais Ia creation d'nn organe de liaison destin6 1 assurer 
l'unit6 de la politique ext6rieure, et compos6e d'un conseil commun de fonctionnaires 
des deux gouvemements et de deux d616gations qui se r6uniraient pour examiner 
tout acte de politique 6trang~re requ6rant une sanction l6gislative. 

Mon projet comprenait encore des clauses assurant • Ia Pologne Ie Iibre usage 
des ports et des territoires lithuaniens pour Ie transport de ses marchandises, y 
compris Ie mat6riel de guerre, et pr6voyant I; "rattachement du port de Memel 1 la 
Lithuanie qui aurait ainsi pu joindre la mer Baltique au plus grand pro6t de son 
d6veloppement commercial. 

Telle 6tait 1'6conomie de co projet que la Lithuanie admit comme base de discus
sion, mais dont la d616gation polonaise subOl"donna I'acceptation au consentement 
de Ia population de Vilna et 1 la pr&lenco d'un repr6sentant de cette ville aux 
pourparlers qui devaient suivre. Je ne pouvais admettre I'intervention d'nn tiers 
au cours des n6gociations que Ie Conseil avait entendu engager directement entre 
les deux parties int6ress6es. Force me fut donc; de ramener Ie Iitige devant Ie 
~il, 1 Ia session qu'il dnt, a Gen~ve en juin 1921. En s6anee publique, les 
Membres du Conseil, notamment les d616gu&l de la France et de la Grande Bretagne, 
adress6rent II tour de rale aux repr&lentants des gouvemements Polonais et Iithua
"niens des objurgations 610quentes et des appels path6tiques 1 la conciliation. Le 
Conseil vota ensuite Ia r6s0lution suivante: 

~Le Conseil, apr~ avoir pris connaissanee du rapport de M. HYMANS sur 
les n6gociations de Bruxelles, approuve II l'unanimit6 I'avant projet trans
actionnel 6tabU par M. HYMANS avec l'agr6ment des deux d616gations. Le 
Conseil consid~re eet avant projet comme de nature II amener I'accord d66nitif 
entre la Pologne et la Lithuanie. 
Apr~ avoir entendu les deux d616gations qui ont d6clar6 qu'elles acceptaient 

I'avant proje! de M. HYMANS comme base de discussion, Ie Conseil formule 
les recommandations suivantes; 

1) Lea n6gociations directes commenc6es .. Bruxelles y continueront sous 
la pr&lidence de M. HYMANS 1 partir du 15 juillet en prenant comme base 
I'avant proje! de M. HYMANS. 

Aftn de donner aux divers groupes edmiques des populations int6ress6es 
I'assurance qu'il sera tenu compte de leurs sentiments et de leurs revendica
tions, un ou deux rep~6sentants de chaque groupe agr61!s· par M. HYMANS 
sur Ia proposition respective de chacune des deux parties pourront etre enten
dus .. titre d'information au cours des n6gociations. 

L'accord sign6 par las Gouvernements sera soumis aux Di~tes des deux pays, 
et ult6rieurement II celie de Vilna dont la cr6ation est pr6vue dans I'avant 
projet." 
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I.e Conseil prescrivit ensuite certaines mesures tendant au retrait progresaif 
d'une partie des troupes du G6n6ral ZELlOOWSKI, l I'organisation d'une miIic.e 
locale, l I' 6vacuation du mat6riel de guerre, au d6part des fonctionnaires non origi
naires du pays, et iI exprima pour IInir, Ie voeu de voirles deux pays r6tablir 
imm6diatement leurs relations consulaires. 

Je repris, donc, en Juillet, rna tAche de n6gociateur, avec I'espoir, fortill6 par la 
d6cision du Conseil, d' aboutir l un prompt r~glement La r6ponse des deux gou
vernements ne devait pas tarder l m'enlever cette esp6rance. I.e 15 juillet, Ie gou
vernement polonais d6clara accepter la recommandation du Conseil "l condition 
qu'un accord d~lInitif n'entrera en v·igueur qu'aprb avoir 6t6 approuv6 par la repr6-
sentation legale de la population des territoires de Vilna." 

Quant au Gouvemement Iithuanien, iI me lit connaltre "qu'il n'6tait pas en 
mesure de donner suite aux recommandations contenues dans Is r6s0lution du Con
seil du 28 juin et qu'i1 renouvelait les instances les plus s6rieuses pour l'ex6cution 
imm6diate et int6grale de I'accord de SuvaIki." 

Je r6pondis l ces communications en donnant rendez..vous aux d616gu6s des deux 
gouvemements l la lin du mois d'aoQt l Gen~ve, pour reprendre les conversations, 
et quand je les retrouvai, je leur lis remarquer la n6cesait6 de trouver une solution 
ferme, aprb des debats aussi prolong6s. Puis je leur ·remis un nouveau projet 
d'accord qui ne diff6rait d'ailleurs du premier que sur quelques points. 

II me semblait pr6f6rable de ne pas imposer au Gouvernement Lithuanien I'obli
gation de r6former sa constitution pour organ,iser I'Etat Lithuanien en f6d6ration 
avec deux cantons, et je sugg6rai Ie texte suivant:. 

"La r6gion de Vilna constituera dans I'Etat Lithuanien un canton autonome. 
I.e canton de Vilna sera organis6 sur une base analogue l celie de la constitu
tion d'un canton suisse (pouvoirs ex6cutifs et 16gislatifs locaux, droit de nom
mer les fonctionnaires cantonaux etc ... ) Sa repr6sentation l la Di~te centrale 
sera proportionnelle l sa population. I.e Gouvernement central Iitbuanien aura 
vis-l-vis du canton de Vilna les memes attributions que Ie Gouvemement f6d6-
raI de Berne vis-il-vis des cantons suisses. I.e Gouvemement cent>al et la 
Di~te centrale Iithuanienne si6geront l Vilna." 

J.e r6servai ensuite aux seules d616gations des deux Parlements, 1 I'exclusion du 
Conseil commun des fonctionnaires, pr6vu dans Ie premier projet, Ie soin de d6cider 
quelles seraient les questions d'int6ret commun aux deux pays, au point de vue de 
la politique ext6rieure. EnIIn j.e proposai I'addition suivante: 

"Dans Ie cas oil Is Pologne, ou la Lithuanie, aurait dans la suite 1 proposer 
des modillcations au pr6sent accord, elle s'engage l en saisir Ie Conseil de 
la Soci6t6 des Nations." 

Ce texte avait Ie grand avantage de r6server I'avenir, et iI permettait 6ventuelle
ment de corriger, d'aprb les r6sultats de l'exp6rience. les clauses reconnues d6fec
tueuses de I'accord conclu entre les parties. Enfin uil protocole annexe pr6voyait 
qu'aprb I'approbation de I'accord par les deux gouvernements, iI y aurait lieu de 
r6unir l Vilna les repr6sentants des populations du territoire contest6 pour I~ inviter 
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l donner leur avis sur Ie projel - cel avis devail ensuite etre transmis au ConseR 
de Is Soci6t6 des Nations. 
, J'avais flx6 au 12 septembre la date l laquelle les r6ponses des deux gouvem~ 

ments devaient me parvenir. Je les ~ ~ exactement, mais cette lois, contraire
ment l ce qui s'6tait pass6 apr~ Is resolution prise par Ie ConseR en juin, c'est Is 
Litbuanie qui me marqua l peu pr~ son accord, non sans y apporter encore d'assez 
'graves r6serves, tandis que la Pologne rejetait mon second projet et proposait la 
reprise des n6gociations cIirectes sur Is base du premier. 

L'affaire revinl Ie 19 et Ie 27 septembre devant Ie Conseil, qui prit connaissance 
de mon rapport, enteDdit contradictoirement les parties, et ap~ de nouveaux et 
610quents appels l la conciliation adress6s successivement par' tous ses Membres 
aux deux Gouvemements, prit la r6solution suivante: 

"Entendu Ie rapport de M. HYMANS sur les suites qui ont 6t6 donn6es l 
Is r6s0lution du ConseR du 28 aoOt et sur 1'6tat actuel du dilT6rend. Entendu 
les observations lormul6es par les deux d616gations: 

Constatant: 
1°. Qu'au cours des n6gociations directes dont iI avait Is pr6sidence, M. 

HYMANS '. obtenu I'assentiment des deux parties pour pr6parer un projet de 
~Iement qui pourrait servir de base d'accord; 

2°. Que Ie premier projet de M. HYMANS, la r6s0lution du Conseil du 
28 juin et Ie deuxi~me projet de M. HYMANS tel qu'iI a 616 communiqu6 aux 
deux d616gations Ie 3 septembre, ne pr6sentent que des diIT6rences de d6tail 
et reposent sur les memes principes: constitution du territoire de vnna en 
un canton autonome, sur une base analogue l celie de la Constitution Suisse, 
dans Ie cadre de l'Etal Lithuanien et rapprochement entre la Pologne et la 
Lithuanie dans les domaines politiques et 6conomiques; -

3°. Que les principes de I'autonomie de Is region de Vilna, dans Ie cadre 
de I'Etat Iithuanien et du rapprochement politique, 6conomique et militaire 
entre les deux pays ont en substance rencontr6 I'approbation des deux parties, 
et que les difBcult6s qui subsistent encore entre elles portent sur I'application 
de ces principes; 

Estimant, conform6ment l I'article 15 S 4 du Paete, que I'accord complet 
n'ayant pu eire obtenu, Ie Conseil est tenu de laire connaltre les solutions qu'iI 
recommande comme les plus 6quitables et les mieux appropri6es l I'esp~e. 

D6clare l l'unanimi16 recommander Ie projet de M. HYMANS dont Ie texte 
est anneJ:e l II pr6sente recommandation. 

Le Conseil d6cide en outre, I' Assembl6e se trouvant actuellement en session, 
d'inviter M. HYMANS llui exposer 1'6tat actuel du diff6rend de 'a\;On l donner 
l I' Assembl6e I'occasion d'aider par son lutorit6 IU r~g1ement du diff6rend." 

C'est ains! que je Ius amenli l faire un e:rp0s6 de ce long conDit l I' Assembl6e 
qui, apr~ IVOir remerci6 Ie Conseil de son action, r6pondit l I'appel que j'avais 
lait lis sagesse et l I'esprit de concorde des deux peupJes en les "engageant l con· 
clure un, accord n6cessaire l tous deux comme l la paiJ: du monde." 
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II ine reste II dire uJ! m~t des faits nouveaux qui se sont produits depuis Ie mois 
d'octobre 1921. Ni la Pologne ni la Lithuanie n'ayant cru devoir accepter la solution 
recommand6e par Ie Consell; it ne restait II celui-ci qu'l mettre lin II la proe6dure 
de conciliation institu6e I~ 3 mars 1921 etl retirer sa commission militaire de con
trille. O'est ce qui a et6 decide par Ie Conseil dans sa session de Gen~ve de jan
vier 1922. D'autre part, iI a pris acte avec satisfaction de I'engagement solennel 
pris par les representants des gouvernements polonais et lithuanien de s'abstenir 
de tout acte d'hostilite et iI les a engag6s, s'ils ne peuvent se mellre d'accord pour 
la reprise des relations diplomatiques et consulaires, II conller leurs interets respec
tifs II des Puissances amies dont lea repr6sentants seraient charg6s de veiller II 
I'observation des mesures de pacillcation pr6conisees par Ie Conseil. Celui-ci a 
estim6 aussi qu'iI y avait lieu de substituer aux zones neutres une ligne de demar
catiQn provisoire, -soos r6serves des droits territoriaux des deux Etats. II a reconnu 
que la protection -des minorit6s 'se trouvait assuree par les obligations r6sultant 
pour la Pologne du trait6 de Versailles et par la d6claration faite par la Lithuanie, Ie 
14 septembre J921. II a pris acte enlln de la protestation du gouvernement Lithua
nien contre les 61ections organisees l Vilna en ajoutant, pour ce qui concerne Ie ter
ritoire do Vilna, qu'iI ne pouvait douter que lea deux parties ne consentissent /I 
renvoi sur place de ses representants, s'iI Ie juge opportun, pour recueillir les 
renseignements necessaires et lui faire rapport. 

Le Conseil a invit6 lea repr6sentants des deux pays, /I lui fsire connaltre IUS

sitllt que possible la r6ponse de leurs gouvernements /I sa recommandation. 
On peut regretter que I'action pers6verante et patiente du Conseil n'ait pas 

amene jusqu'ici Ie r~glement dellnitif du conllit Polono-Lithuanien, mais on doit 
du moins reconnaitre que son intervention a eu cette consequence heureuse d'6viter 
toute effusion de sang dans la r6gion la plus troubl6e de I'Europe, d'enlever au 
differend son caract~re menacant et de preparer les voies /I une solution pacillque. 

Co La Haute 81168le. 
Le probl~me de la Haute Sil6sie, qui est un des points n6vralgiques dont souf

frait I'organisme europ6en et qui relevait de la comp6tence natureUe du Conseil 
supreme d!lS Puissances· aili6es et associ6es a 616, devolu par, celui-ci au Conseil 
de la Societe des Nations par suite des difllcull6s qu'ont rimconlt6es les Puis
sances alli6es et associees, lorsqu'elles se sont.efforc6es, en- interpr6tant les r6sultats 
du plebiscite organise en Haute Sil6sie, de trouver UIU! .formule d'accord sur la de
limitation de la fronti~re entre I' Allemagne et Ja Pologne dans cette region. 

L'article 87 S 3 du Trai16 de Versailles stipule que Ales fronti~res de la Pologne 
qui ne sont pas sp6cill6es par Ie present Trait6 seront ulterieurement lIx6es par 
les principales Puissances alli6es et associ6es", et I',rticle 83 porte que AI' AJle
magne declare d~ /I present renoncer en faveur de Ja Pologne /I tous droits et 
titres sur la partie de Ja Haute Sil6sie au dell de Ja ligne fronti~re lIx6e en con
sequence du plebiscite par les Principales Puissances aIli6es et associ6es". Le ple
biscite eut lieu Ie 29. mars 1921, par commune, au suffrage universel des deux 
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sexes. Le Conseil supreme nomma une Commission d'experts' charg6e .de lui 
soumettre un projet de tract!. 1I'Iais l'accord ne se r6alisa pas, ni au sein de Iii Com-' 
mission;·ni 'au sein du Conseil Supreme, et c'est 1I1111!1 ces conditions que par ane 
lettr~ en date du 24 aoilt 1921 11'1. BRIAND lit connaltre. au Conseil de la Soci6t6 
1a d6cisiclD prise par Ie Conseil supreme "par applicitlon de l'article 11 5 2 1Iu 
Pacte, de soumettre au Conseil de la Soci6t6 des Nations les diflicult6S q\le pre
sente la fixation de la frontim-e· entre l'Allemagne et la Pologne en Haute Sil6sie, 
et de lui demander de vouloir bien lui faire connaltre Ia solution qu'il recommande 
sur Ie tract! de Ia Iigne qu'il appartient aux Principales Puissances Alli6es et Asso
cities d'6tablir". 11'1. BRIAND ajoutait que chacun des gouvernements repr6sent6s au 
Conseil Supreme s'6tait, au cours de Ia d6lib6ration, solennellement engag6 1 ac
cepter la solution qui serait recommand6e par Ie Conseil de la $oci6t6 des Nations. 
L'article 11 du Pacte (5 2) auquel n est fait allusion daDs Ia lettre de 11'1. BRIAND, 

est aiDsi con~u: 
S 2. "II est, en outre, declar6 que tout membre de la Soci6t6 a Ie droit, 1 

titre amicai, d'appeler l'attention de I' Assembl6e ou du Conseil sur toutes 
circonstances de nature l affecter les relations intemationaleS et qui menace 
par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations dont la paix 
d6pend." 

Le Vicomte Ishii, dans son rapport au Conseil sur la demande adress6e par Ie 
Cooseil Supreme, d6linit de fa~on tr~ exacte les diflicult6s 6conomiques et poli
tiques que Ie pl6biscite laissait l r6s0udre. "Les r6Sultats du plebiscite, dit-il, n 'ont 
maiheureusement pas 616 de nature 1 permettre de fixer une fronti~re conforme au 
voea de la population, et la situation g60grapbique et 6conomique des 10calit6s ne 
lournit pas d'indication d6cisive sur Ie tract! de celie fronti~re. Le fait meme qu'il 
fallait teoir compte en meme temps de ces deux factears a ajou16 l la diflicult6 du 
probl~me. 

"Le pl6biscite a montr6 que, si I'on consid~re l'ensemble du pays on voit que, 
dans certaines r6gions vers Ie Nord, et vers l'Ouest, habit6es surtout par des agric 
cultears, une grande majorit6 des communes ont vot6 surtout pOut I' Allemagne, 
tandis que dans d'autres r6gions vers Ie Sud, qui ont une population de paysans et 
de mineurs Ia plul'art des suffrages se sont port6s du cat6 de la Pologne. Au centre 
et 1 l'Est dans une r6gion 6tendue, les r6sultats "du vote ont un aspect confua. LiI. 
se trouvent les 6tablissements m6tallurgiques et chimiques, et de grandes mines de 
bouille de zinc et de fer. La majorit6 des communes s'est prononct!e pour la Po
logne. lI'lais dans les principaies villes, l' Allemagne a obtenu des majorit6s impor
tantes. Ces villes sont d'ailleurs entour6es de communes oil les suffrages polonais 
I'emportent. II faut ,noter d'lutre part, que quoiqu'elles forment entre elles une 
sorte de r6seau, elles d6pendent pour certaines mati~res qui leur sont indispen
sables, de districts plus ou moins 610ign6s. G60graphiquement elles sont situees iI. 
I'extreme fronti~re de II Haute Si16sie, loin de la masse des communes 1 majo
rit6s allemandes, mais les districts qui les en s6parent n'ont pas une population 
tr~ dense." 

Le Conseil, se declarant comp6tent, accepta Ie 29 aoilt Ia tiche delicate que 
t.. Socl&t cIet NadODli. I 
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lui conf\ait -Ie conseil suprame, et, pendant les mois de septembre et d'octobre, iI 
proc6da ~ I'examen approlondi du probl~me sil6sien dont iI conlla I't!tude prt!alable 
~ quatre de ses membres, les repr6sentants de la Belgique, du Br6sil, de la Chine 
et de l'Espagne, Etats qui n'avaient pas encore pris part aux travaux prt!ct!dents ni 
aux d6lib6rations auxquelles i1s avaient donnt! lieu. La 'Commission des quatre 
d6signa deux experts techniques, un tcht!que et un suisse, qui se mirent en rapport 
avec les repr6sentants les plus qualill6s, allemands et polonais, des diverses classes 
sociales et des groupements prolessionnels de la Haute Sil6sie. 

Le probl~me t!tait, sans contredit, d'une solution malaist!e. II y a en elfet, sur ce 
territoire de la Haute Sil6sie, riche en charbon, en minerai de ler et en minerai de 
zinc, une population dense, des industries nombreuses, un r6seau serrt! de voies 
de communications, des intt!rets t!conomiques mel6s, des groupes ethniques encho
vetr6s. 

La grosse difllcult6 consistait dans I'attribution de ce que I'on a appel6 Ie "triangle 
industriel", lormant un ensemble tellement toulfu de cours d'eau, de voies !errt!es, 
de mines, de hauts lourneaux, de ralllneries, d'ateliers de constructions et d'acit!ries 
que les experts du Conseil Suprame avaient conclu ~ l'unit6 indivisible de ce 
district. 

II lallait tenir compte sans aucun doute de cette situation gt!ographique et t!cono
mique tout~ sp6ciale mais iI lallait aussi avoir t!gard, avant tout, 11. la volontt! des 
populations qui s't!tait alllrmt!e dans Ie plt!biscite. L'aspect extremement complexe 
du probleme ne permit pas au Conseil d't!chapper 11. la nt!cessitt! de diviser la rt!gion 

. industrielle de la Haute Sil6sie, comprenant 11. la lois des communes urbaines qui 
avaient donn6 des majorit6s allemandes et des communes rurales qui avaient donn6 
des majorit6s polonaises. 

Mais Ie partage fut op6rt! de telle mani~re que chacun des deux Etats, AIle
magne et Pologne, se vit attribuer un nombre d'habitants sensiblement t!gal au 
chilfre des suffrages exprim6s en sa laveur. D'autre part, iI ne fut pas possible 
de tracer la Iigne de partage sans laisser de chaque cOtt! des minorit6s plus ou 
moins importantes, dont les droits furent prott!g6s par des garanties speci\les. C'est 
en s'inspirant de toutes ces consid6rations que Ie Conseil recommanda un "tract!" 
qui lui parut devoir donner au probleme sil6sien la solution la plus t!quitable. 

II lallait d'autre part m6nager les transitions et prt!voir un rt!gime 6conomique pro
visoire pendant toute la Qur6e de la p6riode de r6ad~ptation, alln de ne pas jeter Ie 
trouble dans la vie sociale de la Haute Sil6sie. 

C'est pourquoi, dans la recommandation qu'i1 adressa Ie .12 octobre au Con
seil Supreme, Ie Conseil de la Socit!t6 des Nations indiqua.une s6rie de mesures 
qui doivent, dit-i1, tendre principalement 11.: 

"Conserver pour un certain temps aux industries, du territoire s6par6 de 
l'Allemagne les anciens march6s et leur assurer' ·Ies fournitures indispen
sables en matieres premieres et en produits fabriqu6sr 6viter les troubles 
6conomiques que provoquerait la substitution i!JIm6diate du mark polonais au 
mark allemand comme seule monnaie I6gale dans Ie territoire attribu6 1 I. 
Pologne; 6viter que Ie lonctionnement des chemins de fer qui desservent 
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la Haute Sil6sie ne soit aliect6 par Ie d6placement de la frontiere politique; 
regler la foumiture d'eau et d'6lectricit6: maintenir la libert6 de la circulation 
des personnes 1 travers la nouvelle frontiere; garantir Ie respect de la propri6t6 
. priv6e; garantir aux ouvriers, autant que pOSSible, qu'ils ne perdent pas dans 
la fraction du territoire attribu6e 1 la Pologne les avantages que leur assuraient 
la 16gislation sociale allemande et leur organisation syndicale; enOn assurer 
la protection des minorit6s selon Ie principe d'une r6ciprocit6 6quitable." 

Le r6gime applicable aux chemins de fer pr6voit Ie maintien de l'unit6 de 
l'exploitation pendant quinze ans - Ie r6seau situ6 dans Ie territoire soumis au pit. 
biscite 6tant soumis 1 un systeme d'exploitation mixte, avec les memes tarifs que ceux 
qui sont en vigueur sur Ie territoire allemand .. Un .r6gime douanier sp6cial est pr6vu 
pour les produits bruts, demi-bruts et fabriqu6s, originaires et en provenance des 
6tablissements industriels de l'une des zones du territoire pl6bicist6 et destin6s 1 
l'autre zane. Les produits miniers et notamment Ie charbon font I'objet de clauses 
particu!i~es. 

"La solution de tous ces problemes, ajoute Ie Conseil, devrait etre assur6e par 
des arrangements r6alis6s sous la forme d'une convention g6n6ral~ entre l' AIle
magne et la Pologne. Le Trait6 de Versailles a pr6vu en plusieurs cas analogues 
des conventions de ce genre. En ce qui conceme la Haute Sil6sie, Ie Trait6 a r6g16 

., certaines questions par deS dispositions exptesses . 
. L'article 92 stipule d'autre part, que "des conventions ult6rieures r6gleront 

toutes questions qui ne seraient pas regl6es par Ie pr6sent Trait6 et que pourront 
.faire naltre la cession du dit territoire." 

La conclusion entre les parties d'une convention g6n6rale ayant pour eliet de 
placer la Haute Sil6sie, pendant la p6riode de transition, sous un r6gime sp6cial, 
parait r6pondre aux intentions d6jl exprim6es par les Etats int6ress6s. En elfet, 
I' AIlemagne aussi bien que la Pologne, ont d6jl envisag6 la cr6ation pour cette 
r6gion d'institutions particulieres." 

Pour assurer l'ex6cution de ces mesures transitoires, Ie Conseil pr6conisa I'in
stitution d'une Commission compos6e en nombre 6gal d'AIlemands et de Polonais 
de Haute Sil6sie, et· d'un Pr6sident d'une autre nationalit6 qui pourrait etre d6sign6 
par Ie Conseil de la Soci6t6 des Nations. Cette Commission qui serait essentiellement 
un organe de surveillance pourrait etre d6nomm6e .Commission mixte de Haute 
Sil6sie." 

Le Conseil signala aussi l'utilit6 de former un tribunal arbitral,· charg6 de stallier 
sur toUB dili6rends d'ordre priv6 que pourrait soulever I'application des mesures 
transitoires. 

Dans deux rapports annexes qu'il a adressEs au Conseil Sup~eme, Ie Conseil 
expose les principes qui doh'ent, selon lui servir de base 1 la convention g6n6rale 
entre les parties, ainsi que les regles qu'il y a lieu d'adopter pour r6soudre les 
questions de nationalit6, de domicile et de protection des minorit6s. Le Conseil 
suggere que les droits reconnus auX Minorit6s de race, de religion ou de langue, 
aoient plac6s sous la garantie de la Soci6t6 des Nations. 

Cet ensemble de dispositions, sous forme de "recommandation", constitue l'avis 
Sf" 
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demand6 par [e Conseil Supr~me au Conseil de [a Soci6r6 dea Nations. II fut 
communiqu6 [e 12 octobre demier l M~ BRIAND. La recommandation fut accept6e, 
par Ie Conseil Supr~me et transmise imm6diatement aox gouvemements allemand 
et polonais, avec des instructions pr6cises concemant lea d61ais d' exlleution. 

Sur l'invitation des Principa[es Puissances, [e Conseil a d6sign6 Ie Pr6sident de 
la Conf6rence charg6e des n6gociations germano-Polonaisea; son choix s'est port6e 
sur M. FBLIX CALONDBR, ancien pr6sident de [a Conf6d6ration helv6tique, qui 
s'est rendu en Haute Sil6sie pour faciliter [es n6gociations. 

Ainsi ['intervention conciliatrice du conseil a abouti au r~g[ement pacifique d'un 
conllit qui avait soulev6 lea passions politiquea lea plus bru[antes, et qui risquait 
de provoquer une conflagration dans une r6gion particuli~rement sensible et expos6e 
de l'Europe Orientale. 

d. L' Albanle. 
Le Conseil a 6t6 saisi en mars 1921 d'un appe[ du Gouvemement albanais pro

testant contre [a violation par des troupea grecques et yougo-s[aves du territoire alba
nais en d~a de [a fronti~re qui avait 6t6 1Ix6e par lea Grandes Puissances en 1913. 
L'occupation par [es Serbes d'une partie de l' A[banie du Nord avait provoqu6, 
disait Ie Gouvernement albanais, l'exode vers l'int6rieur de milliers de r6fugi6s. 

Le Conseil a invit6 [es divers gouvemements int6ress6s l envoyer des d6[6gu6s 
l [a session of! il a examin6 la situation de ['A[banie. Rappe[ons qu'en 1913, apr~ 
la guerre ba[kanique, les grandea Puissances avaient 6rig6 ce pays en ,Etat ind6pen. 
dant et en avaient d6termin6 [es fronti~res. Mais dans [e courant 'de ,1915, un 
arrangement pr6voyant [e partage de la plus grande partie de l'Albanie, avait 6t6 
conclu l Londrea entre l'Angleterre, la France, l'ltalie et la Russie. Tandis que lea 
repr6sentants de l'Albanie soutenaient, qu'il fal[ait s'en tenir l l'accord de 1913, 
les d616gu6s dea gouvernements gree et serbe-croate-slov~ne pr6tendaient que fa 
question des fronti~res de l'Albanie 6tait de la comp6tence unique de la COnf6-
rence des Ambassadeurs, appel6e l r~gler d6finitivement Ie statut de ce pdys. 

Tout en assurant la population albanaise de sa sollicitude;.I~ COnseil a estim6 
que, la COnf6rence des Ambassadeurs 6tant saisie d& 'l'ensemble du probl~me al· 
banais, il n'y avait pas lieu pour lui de ['examiner simultan6ment. 

Le Gouvernement albanais fit appe[ de celie d6cision devant fa 2- Assem· 
b[6e de la Soci6t6 des Nations llaquelle Ie Conseil envoya en m/!ml! temps l'examen 
d'une nouvelle plainte de l'Albanie, au sujet de- I'occupation de certains territoires 
par les troupea serbes-croates-slov~nes. 

L'Assembl6e a reeommand6 l l'Albanie d'accepter, sur la question des fronti~res, 
la d6cision de la Conf6rence des Ambassadeurs, et a invit6 Ie COnseil • nommer 
une commission de trois membres charg6e de se rendre en Albanie et de faire 
rapport sur l'ex6cution de la d6cision dea principalea Puissances AIli6es et Associ6es, 
d~ que celie d6cision serait prise, ainsi que sur lea troubles qui pouvaienl Be 

produire l la fronti~re albanaise. 
Le Conseil a pr0C6d6 dans sa session d'octobre HI21 • la '·nomination de celie 
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commission d'enqu6te dont it a d~id6 Ie depart immediat, tandis qu'au debut de 
novembre la Conference des Amba.ssadeurs fixait les fronti~res de l'Albanie, quii 
sont 1 peu pr~ les memes que eelles de 1913, sauf trois leg~res modifications; 
~n faveur de l'Etat serbe, et une autre en faveur de I' Albanie. Mais, en memes 
temps, de nouveaux troubles eclataient dans l'Albanie'du Nord par suite de l'avance 
continue des troupes yougo-s1aves, A Ia demande du Gouvemement britannique Ie 
Conseil se reunit d'urgenee 1 Paris en novembre 1921 en session extraordinaire, 
et apr~ avoir entendu les repr6sentants des gouvernements interess6s et reconnu 
que les fronti~res de l'Albanie etaient d6sormais I\xees et devaient atre respectees 
sous les garanties assur6es aUll: membres de la Societ6 des Nations par Ie Paete, 
il prit acte de Ia d~laration des delegu6s de l'Etat serbe-croate et slov~ne que 
eet Etat prenait toutes mesures afIn de rlire evacuer immediatement par ses 
troupes tout territoire appartenant 1 l'Etat albanais; il prit acte egalement de I'assu
ranee dolln6e par Ies parties d'aceepter Ie trac6 des fronti~res de l'Albanie etabli 
par la Conferenc;e des Ambassadeurs et d'entretenir d6sormais des rapports de bon 
voisinage. II chargea en meme temps la Commission d'enquete envoy6e en Albanie 
de rendre compte au Conseit du retrait des troupes yougo-slaves et albanaises, de 
part et d'autre de la zone de demarcation provisoire prevue par la Conf6rence des 
Ambassadeurs, de se tenir en rapport avec la Commission de delimitation et d'aviser 
aux meilleurs moyens de mettre 6n aux troubles actuels. Les nouvelles re~ues 
jusliu'lI. ce jour de la, Commission donnent lieu d'esperer que les mesures prises 
par Ie Conseil ameneront prochainement la pacification de l' Albanie. 

e. L' Armenle. 
Le probl~me armenien a change completement d'aspect d'une ann6e II. l'autre, de 

1920 II. 1921, II. la suite d'un mouvement qui a port6 au pouvoir un gouvernement 
ayant nou6 des rapports fitroits avee les Soviets Russes; 

Dans Ie cours de 1920, II. l'intervention du Conseil Supreme, Ie Conseil s'est 
occup6 du statut politique de I' Armenie et a suggerfi l'id6e de placer ce pays sous 
Ie mandat d'un Etat membre ou non de la Societ6 des Nations - les troupes 
turques devant, au pr6alable, par les soins du Conseil supreme, avoir fivacufi les 
territoires d6volus II. I' Armenie en vertu du Traitfi de S6vres. Le Conseil Su
preme, entrant dans ces vues, proposa aux Etats Unis d'accepter ce mandat et 
invita Ie Pr6sident Wilson, dfisign6 comme arbitre par Ie Traite de S~vres, II. dlSter
miner les fronti~es entra l'Arm6nie et la Turquie dans un certain nombre de 
vilayets contest6s. Le Gouvemement Armenien, dans I'entretemps, a adress6 di
verses requetes au Conseil pour solliciter la protection de la Societ6 des Nations 
et obtenir une aide efficace confre les nationalistes tures. Le Conseil ne put que 
transmettre ces appels aux Puissances signataires du Trait6 de S~vres, et Ia 
premi~re Assembl6e de Ia SocilSte, emue des vissicitudes de la republique Ar
mfinienne, chargea expressj\ment Ie Conseil de vei11er sur son sort. Malheureuse
ment, les 6v~nemerits survenus fin 1920 ont rendu de plus en plus confuse la 
situation de l'Arm6nie oilles nationalistes tures et les Soviets se disputent Ie pouvoir, 
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et ils ne permirent pas au Conseil de donner suite II la r6solution de l'Assembl6e. 
II estinia qu'aucune action nouvelle n'6tait possible jusqu'/I ce que la situation 
se fut 6claircie en Asie Mineure, et notamment jusqu" ce que les Puissances eus
sent tranch6 les diverses questions soulev6es par Ie Trait6 de S~vres. La deuxi~me 
Assembl6e, de la Soci6t6, a examin6 Il nouveau Ie probl~me Arm6nien, et ·consl
d6rant que Ie Conseil Supreme a propos6 d'envisager dans la revision du Trait6 
de S~vres, la creation d'un foyer national pour les Armeniens; considerant en 
outre I'imminence probable d'un traitt! de Paix entre la Turquie et les Puissances 
A1Ii6es II une date rapprochee; 

.. Elle a invite Ie Conseil II insister aupr~ du Conseil Supreme sur la n6cessit6 de 
prendre des mesures dans Ie Traite pour sauvegarder I'avenir de l'Armenie, et en 
particulier de donner aux Armeniens un Foyer National entierement independant 
de la domination ottomane." 

Le Conseil, dans sa s6ance du 2 octobre 1921, a d6cid6 d'adresser aux princi
pales Puissances Alliees une lettre dans laquelle il leur communique Is resolution 
de l'Assemblee, en d6clarant s'associer /I .ses vues. 

fo Aatre. dltrerenda d'ordre polltlqae. 
Nous pouvons nous bomer Il indiquer en quelques mots les autres litiges politi

ques qui ont 6t6 soumis au Conseil. 
C'est d'abord, en mai 1920, la Perse qui, en raison de Is violation de son terri

lOire par les troupes des Soviets, a demand6 I'intervention du Conseil. Celui ci 
a reconnu la legitimit6 de l'appel du Gouvemement persan, bast! sur ·Ie principe de 
coop6ration des Nations inscrit dans Ie Pacte, mais il & sursis l statuer - des n6go
ciations 6tant en COUTS entre la Perse et les Soviets. 

En juillet 1920, Ie Conseil & examint! une protestation du Roi de Hedjaz contre 
l'arrestation et l'emprisonnement par les autorit6s fran~aises en Syrie, de certsins 
membres du Conseil administratif Libanais. Le Conseil, consid6rant que 1& paix 
entre la Turquie et les Puissances aIli6es n'6tait pas encore conclue, B'ese d6clar6 
incomp6tent et a transmis au Gouvemement fran~ais I. requete du Roi de Hedjaz. 

Durant sa session de f6vrier 1921, Ie Conseil, ayant appris que des dissentimenta 
avaient surgi entre les r6publiques de Costa Rica et de Panama, pria les Gouveme
ments de ces Etats de lui communiqaer des rensei;em'ents II ce Bujet en leur rap
pelant les obligations r6sultant du Pacte. L'apail;ement s'6tant fait entre les deux 
pays, grAce /I la mediation des Etats Unis, 'Ie Conseil a 616 heureux de prendre acre 
de la proc6dure suivie et en a f6licit6 les pl!(ties. 

A la demande du gouvemement luxemboargeois, Ie Conseil a 616 amen6 en juin 
1921 Il pr6ciser la situation sp6ciale du Luxembourg, dont l'adh6sion /I la Societ6 
des Nations n6cessitait certaines modifications au texte. de sa Constitution. 

Enftn, un appel a 6t6 adress6 Ie 28 novembre 192, par Ie goavemement finlan
dais, qui a attir6 I'attention du Conseil sur 1& situation de la Cartllie Orientale, dont 
Ie territoire comprend Ie Gouvemement d'Olonetz et la partie du gouvemement 
d' Arkangel situ6e Ill'ouest de la Mer blanche •. En vertu du Trait6 de pm de Dorpat, 
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canclu entre la Finlande et les Soviets, ceux-ci c'oStaient engag6s • reconnaitre I'au
tonomie territoriale, 6conomique et morale de la Car6lie Orientale. La Finlande se 
jllaignait de la violation de cette clause du TraitoS - les Soviets ayant installoS dans 
celie r6gion, Ie regime dictatorial d'une "commune ouvriere". Les reproSsentants de 
I'Esthonie et de la Lettonie, qui assistaient l la s6ance du Conseil de janvier dernier 
ob a 6toS examinOO la requete de la Finlande, ont appuy6 la doSmarche 'de ce dernier 
pays; Ie r6pr6sentant de la Pologne a fait savoir que son gouvemement avait ollert 
ses bons offtces pour aplanir Ie conftit, et Ie Conseil a doSclaroS "qu'i1 oStait dlspos6, 
s'i1 y a • ce sujet accord entre les deux parties intoSressoSes, l examiner la question 
en vue de trouver une solution satisfaisante. Le Conseil estime qu'un des Etats 
intoSress6, membre de la SocioStoS, qui est tl.n relation diplomatiques avec Ie Gou
vemement de Moscou, pourrait s'informer de ses dispositions l cet oSgard. Si I'un 
de ses Etats pouvait aider, par ses bons offtces entre les deux parties, • la solution 
de la question dans Ie haut esprit de conciliation et d'humanit6 qui est celui de /a 
Soci6t6 des Nations, Ie Conseil ne pourrait que s'en montrer satisfait." 

II. L'ACTION ECONOMIQUE DU CONSEIL. 

Le roStablissement de la libert6 des communications et du transit - la conf6-
rence ftnanciere intemationale - I'organisation des croSdits intemationaux - I'en
guete sur les matieres premieres et les denr6es alimentaires - I. reconstitution 
ftnanciere de l' Autriche - la coordination des statistiques intemationales. 

La reconstruction de l'Europe sur des bases 6conomiques solides est un des 
fondements essentiels· de la paix du monde, et cet aspect du vaste probleme inter
national n'a pas 6chapp6·. la vigilance du Conseil. D'ailleurs, Ie Pacte lui-memo 
et les divers Trait6s de Paix ont investi 18 Soci6t6 des Nations de certaines fone
tions sp6ciales d'ordre 6conomique - notamment en matiere de Iibert6 des com
munications et du transit. 

L'article 23 du Pacte, sous la r6serve et en conformit6 des dispositions des con
ventions iittemationales actuellement existantes au qui seront ult6rieurement con
clues, charge les Membres de· la Soci6t6 de prendre les dispositions n6cessaires 
pour assurer la garantie et Ie maintien de la Iibert6 des communications et du 
transit, Binsi qu'un 6quitable traitement de commerce de tous les Membres de la 
Soci6t6. La partie XII du Trait6 de Versailles et les parties correspondantes des 
autres trait6s de Paix sOnt relatives aux Ports, voies d'eau, et voies ferr6es. Les 
articles 331 l 337 du Trait6 de Palx d6clarent intemationales plusieurs voies na
vigables dot6es d'un r6gime provisoire dont I'article 338 pr6voit Ie remplacement 
par· une Convention g6n6rale l 6tablir par les Puissances alli6es et associ6es et 
approuv6e par la Soci6t6 des Nations. L'article 376 confte l la Soci6t6, Ie soin de 
regler les dilf6rends qui peuvent s'61ever entre les Puissances int6ress6es au suje! 
de l'interpr6tation et de I'application des dispositions relatives aux Ports, voies d'eau 
et voies ferr6es. De meme les articles 336--337- et 386 pr6voient Ie recours l 
la Soci6t6 des Nations pour Ie reglement de certains conftits particuliers entre £tats 
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riverains. D'autres articles chargent Ie Conseil de la Soci6t6 du soin de d6signer 
des experts et des Pr6sidents de Commissions internationales. 

La mise en oeuvre de ces diverses dispositions inscrites soit dans Ie Pacte, 
soit dans les Trait6s de Paix, impliquait la cr6ation d'un organisme consultatif 
permanent deS communications et du transit, ainsi que 1'6laboration de conventions 
g6n6rales relatives au transit et au r6gime des voies navigables, des chemins de 
fer et des ports, compl~tement boulevers6 par la goerre. Au cours de la 2 .... ses
sion, tenue en f6vrier 1920, Ie conseil invita la Commission pour 1'6tude de I. 
libert6 des communications et du transit r6unie l Paris sur l'invitation du gouverne
ment fran~is: 

a) "A pr6senter au Conseil des propositions relatives l la cr6ation d'une 
organisation permanente, qui fera partie de I'organisation de la Soci6t6 des 
Nations pour traiter les questions relatives aux communications et du Transit; 

b) A pr6parer, en vue d'8tre soumis l la dite organisation, un avant projet 
de conventions internationales g6n6rales sur Ie transit, sur les voies d'eau. 
les Ports et si possible sur les voies ferr6es." 

Cette commission r6digea un rapport dont les conclusions furent adopt6es par 
Ie Conseil qui, dans sa session demail920.prit une r6s0lution aux termes de 
laquelJe il d6cida la r6union d'une conf6rence internationale charg6e "d'6Iaborer 
les mesures que les membres de la Soci6t6 seraient amen6s l prendre en ex6cution 
de la partie de I'article 23 du Pacte touchant la libert6 des communications et 
du transit ainsi que les conventions g6n6rales vis6es aux articles 338 et 379 du 
Trait6 de Versailles, concernant Ie r6gime international du transit, des ports, des 
voies d'eau et des voies ferr6es." La meme Conf6rence 6tait invit6e l organiser 
une ·commission consultative et technique des communications", d6pendant de I. 
Soci6t6. 

La premi~re Assembl6e de la Soci6t6 a ratiH6 cetle r6solution du Conseil et, 
en ex6cution de ces d6cisions, une Conf6rence Internationale s'est tenue II Bar
celone en mars 1921. Quarante £tats y 6taient repr6sent6s, y compris l'AlJemagne 
et la Hongrie. La conf6rence a adopt6 une s6rie de conventions er de retomman
dations dont les deux plus importantes, qui ont fait I'objet de Conventions inter
nationales, sont: une convention et un statut sur la libert6' du transit stipulanr 
1'6galit6 compl~te des conditions du transit, ainsi qu'une Convention et on statut 
sur Ie r6gime des voies navigables d'int6r8t international. Cette dernillre garantit 
la Iibert6 absolue de navigation sur tous les Heuves' et cours d'eau communs II 
plusieurs £tats, avec traitement 6ga1 pour !ous les pavilions et d6fense d'6tablir des 
droits de douane sp6ciaux, des taxes ou des Tedevances veutoires. Une recom
mandation relative au r6gime international des voies ferr6es, et one autre concer
nant les ports soumis l un r6gime international, sont bas6es sur les memes prin
cipes. La Conf6rence a 6galement adopt6 une r6solution portant reconnaissance 
du droit au pavilion des £tats d6pourvus de littoral maritime. Elle a enftn 6labor6 
un r~glement d'organisation des conf6rences g6n6rales sur les communications et 
Ie transit et de la commission consultative et technique. Cette commission 8'est 
r6unie ftn juillet II Genllve, et a r6dig6 sur I'oeuvre de I'organisation des COID-
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munications et du transit, un rapport tr~ compl~t qui apr~ avoir 6t6 approuv6 
par Ie Conseil, a 6t6 soumis Ii la 2- Assembl6e et adopt6 par celle-ci. 
, Signalons encore, dans Ie meme ordre' d'id6es, qu'une Conf6rence des passe
portS, convoqu6e par Ie Conseil, s'est r6unie II Paris en octobre 1920 et a pr6-
conist! une st!rie de mesures tendant II la simpliOcation des formalit6s d'obtention 
et de visa des passeports, Ii la r6duction des prix et II J'uniOcation des regimes des 
passeports. Ces mesures ont r89U I'approbation d'un grand nombre de gouverna
ments, et un appeJ a 616 adress/! par la dewd~me assembl6e de la Soci6t6 II ceox 
qui jusqu'a pr6sent ne les ont pas encore rati86es. 

Le Conseil ne s'est pas bOrM Ii faciliter la reprise'des 6changes internationaux 
en reduisant ou en supprimant les entraves apport6es II la libre circulation' des 
personnes et des choses; il a examin6 I'ensemble des probl~mes II Ia solution 
desquels est subordonn6 Ie r6tablissement de 1'6quilibre 6conomique du monde, 
D~ Ie mois de f6vrier 1920, au coors de la dewdflme session, Ie Conseil a 

d6cid6 d'organiser sons Ies auspices de la Soci6t6 des Nations, une conf6rence 
flnanci~e internationale dans Ie but d'examiner la sitoation des Onances publiques 
dans les divers Etats et de rechercher les moyens d'y porter rem~de. La conf6rence 
s'est ouverte 1 Bruxelles Ie 20 septembre 1920 sous la pr6sidence de M. ADOR et 39 
gouvernements y ont particip6, parmi lesquels les gouvernements allemand et autri
chien--6tant entendu que seraient exclues de ses d6lib6rations, toutes les questions 
6conomiques encore pendantes entre les Alli6es et I' Allemagne. La Conf6rence, 
on Ie sait, apres avoir 6nonc6 les principes g6n6raox dont n y a lieu pour les 
Etats de s'inspirer dans leur politique 6conomique, a formul6 une s6rie de recom
mandations bas6es sur la n6cessit6 de la coop6ration 6conomique et flnanci~re de 
tons les peuples, et dont nons ne retiendrons que celles dont elle a sp6cialement 
conD6 I'examen au Conseil de la Soci6t6. Elle a pr6conis6, en eRet, la cr6ation -d'un 
organisme international mis Ii la disposition des Etats qui d6sireraient recourir au 
cr6dit pour assurer Ie paiement de leurs importations essentielles, et elle a fait 
appel au Conseil pour la d6signation d'un Comit6 de Onanciers et dl'hommes 
d'aRaires charg6 d'6laborer les mesures d'ex6cution. Le Conseil, donnant suite Ii 
cette recommandation, a d6cid6 la constitotion d'une Commission 6conomique et 
Dnanci~re provisoire comprenant deox sections: un comit6 financier et un comit6 
Economique. Cettl!! commission dont is premiflre r6union a eu lieu Ii Gen~ve Ie 29 no. 
vembre 1920, a r6dig6 une s6rie de rapports concernant les cr6dits internationaox 
et les cr6di.ts de Onition dont les conclusions ont 6t6 soumises au Conseil. 

En ce qui concerne Ie projet de cr6dits internationaox, dit projet Ter Meulen, 
destin6 Ii "permettre aox nations appauvries et actoellement incapables d'obtenir 
des cr6dits Ii des conditions raisonnables sur Ie march6 international, d'inspirer 
conflance pour se procurer les ressources n6cessaires", Ie Conseil a autorist! la Com
mission 6conomique et flnanciflre Ii nommer un Organisateur des cr6dits inter. 
nationaox, charg6 de preparer la mise en oeuvre de ce projet. . 

Quant aox cr6dits de "Dnition" ou de transformation des mati~res premi~res, Ie 
Conseil a nomm6 un Comit6 d'experts appel6s Ii donner un avis sur les aspects 
juridique et technique de la question. Cette forme de cr6dit n'a que peu de partisans 
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dans Ie monde des affaires et comme, d'autre part, iI a 6t6 reconnu qu'elle s'adapte 
mal 11 la 16gislation int6rieure de divers £tats, Ie principe en sera vraisemblement 
abandonn6. 

Des d6marches ont 6t6 laites aupr~ de divers gouvernements par Sir Drum
mond-Drummond Fraser, nomm6 organisateur des credits internationaux, et, du 
rapport pr6sent6 en Juin 1921 au Conseil, on peut augurer que Ie projet Ter Meulen 
aboutira 11 des r6alisations pratiques. II paralt notamment devoir 6tre I'un des lac
teurs importants de la reconstitution flnanciere de l'Autriche, dont Ie Comit6 fInan
cier de la Soci6t6 s'est occup6 11 la suite d'une demande du Conseil Suprame. Le 
Comit6 a cependant subordonn6 I'application du systeme Ter Meulen II une s6rie 
de r610rmes int6rieures que Ie gouvernement autrichien s'est d6clar6 prat II r6aliser: 
relonte des finances, 6mission d'un emprunt int6rieur pour assurer 1'6quilibre du 
budget, cr6ation d'une nouvelle banque d'6mission ind6pendante et r610rme mon6-
taire. De plus, iI a estim6 necessaire que les divers gouvernements qui d6tiennent 
des privileges sur I' Autriche en vertu du Trait6 de St. Germain ou II titre de ga
rantie de prats consentis depuis la guerre, lassent abandon de ces privileges pen
dant une p6riode d'au moins vingt ans. La plupart des £tats int6ress6s ont accept6 
de renoncer II leur privileges, et des d6marches sont laites aupr~ des gouverne
ments des £tats Unis, qui est Ie plus gros cr6ancier de I'Autriche, pour qu'i1 con
sente 6galement II la suspension de ses hypotheques. 

Le Conseil s'est pr60ccup6 aussi des difflcult6s que rencontrent de nombreux £tats 
pour se procurer les denr6es a1imentaires et les matieres premieres indispensables, 
et, dans sa s6ance du 27 octobre 1920, iI a pris la r6s0lution suivante: 

"Le Conseil, se rendant compte des dilflcult6s qu'6prouvent de nombreux 
pays 11 s'assurer les importationes de matieres premieres n6cessaires II leur 
bien atre et marne II leur existence, a charg6 la section 6conomique de la 
Commission 6con0mique et financiere d'6tudier: 

a) 1'6tendue et la nature de ces besoins. 
b) les causes (autres que celles provenant du manque de cr6dit ou des fluc

tuations du change qui ont d6jll 6t6 examin6es par la Conl6rence finan
eiere de Bruxelles), auxquelles ces dilflcult6s sont dues. Les cons6quen
ces des monopoles seront I'objet d'une attention toute sp6ciale. 

Le ConseiJ invite \S Commission l lui soumettre dans- Ie plus breI d61ai 
possible, un rapport sur les conclusions de son enquate, rapport qui esl 
indispensable pour les d6lib6rations ult6rieures de la prochaine conl6rence 
internationale 6conomique et flnanciere." 

En suite de cette d6cision, la section 6conomique a envoy6 aux divers £tats un 
double questionnaire portant sur I'estimation des besoins de chaque pays en rna
tieres premieres et en denr6es a1imentaires, ainsi que sur les difflcult6s d'approvi
sionnement pouvant r6sulter des restrictions d'importation et d'exportation et de 
I'action des monopoles. 

La Commission a consign6 les r6silltats de son enquete dans un rapport donI les 
conclusions ont 6t6 adopt6es par Ie Cooseil dans sa session de septembre 192 J. 
Le Conseil, dans sa r6s0lution, appelle la s6rieuse attention des £tats sur les incon-
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v6nients que peut pr6senter pour la vie 6conomique de certains pays, 1'6tablisse
ment de restrictions artificielles et de droits sur I'exportation des mati~res premiflres 
essentielles. En 6gard aux relations 6troites qui existent entre les facilit6s de trans
'port et la foumiture et la r6partition des matiflres premiflres, Ie Conseil a 6mis Ie 
voeu que tous les efforts possibles soient faits en we de biter Ie travail des dif
f6rentes commissions charg6es des questions de· r6partition et d'6change de mat6-
riel roulant dans certaines parties de l'Europe. II a invit6 Ia Commission consul
tative et technique des communications et du transit it examiner toutes les questions 
particuli~res ayant pour objet d'am6licirer les facilit6s de communication et de 
transport entre les Etats dont les syst~mes de transport ont 6t6 d6s0rganis6s pendant 
la guerre. II a, enfin, d6cid6 de prendre en s6rieuse consid6ration les demandes 
qu'i1 pourrait recevoir des pays qui auraieilt besoin de conseillers techniques au 
point de we financier ou 6conomique; Ie Conseil 6tant appel6 it nommer des ex
perts comp6tents et it approuver leurs engagements. 

Dans .J'ordre. de l'activit6 6conomique du Conseil, signalons encore que, sur 
la recommandation du Comit6 financier, il a charg6 Ie Secr6tariat de la Soci6t6 des 
Nations de publier des rapports p6riodiques sur les finances publiques et la cir
culation mOri6taire des dilf6rents pays. 

Mentionnoml enfin les mesures qu'iI a prises en we de I'organisation des sta
tistiques internationales. La Commission qu'i1 a d6sign6e pour l'Etude de ce problflme, 
nIt. pu recueillir l'adh6sion unanime de ses membres sur un projet de centralisation 
et de coordination internationale des donn6es statistiques. Le rapport de cette com
mission a 616 communiqu6 it tous les gouvernements: dill: d'entre eux ont approuv6 
les conclusions de la majorit6 et six autres se sont ralli6s aux conclusions, de la 
minorit6. La question de I'organisation d6finitive de la statistique internationale a 
6t6 ajoum6e l la prochaine session de I' Assembl6e de la Soci6t6, afin de permettre 
dans I'intervall~ de rechercher une solution conciliant les divers points de we. 

III. L'ACTION SOCIALE ET HUMANITAIRE DU CONSEIL. 

On aurait une id6e incomplflte de I'oeuvre poursuivie par Ie Conseil de I. 
Soci6t6 des Nations si, l cOtll de son action politique et 6conomique, on ne men
tionnait pas les r6sultats de son intervention dans Ie domaine social et humanitaire. 

1) La Illtte contre lea Epldemles et l'Organlsatlon Internatlonale de I'Hygleno. 
Un des problflmes les plus poignants qui ont sollicit6 I'attention du Conseil est 

celui des ravages caus6s par Ie typhus dans l'Europe Orientale d'oil si souvent des 
foyers d'6pichlmie ont menaell l'Occident. L'action du Conseil en cette matiflre 
trouve son principe dans I'article 23, dernier alin6a du Pacte aux termes duquel les 
membres de la Socilltll ·s'engagent it prendre des mesures d'ordre international pour 
pr6venir et combattre des maladies." 
D~ sa deuxiflme session, Ie Conseil a prill la conf6rence internationale d'hygiflne 
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convoquee il. Londres en avril 1920, de lui soumettre un plan en vue d'une action 
concertee des gouvernements pour lutter contre I'epidemie de typhus consecutive 
il. la guerre et l la disette qui sevissait en Pologne et risquait de s'6tendre dans 
l'Europe centrale et occidentale. La Conf6rence 8 soumis. au Conseil un projet 
bas6 sur la triple coop6ration des autorites polonaises, de la Ligue des Soci6tes de 
la Croix rouge et des £tats qui seraient en mesure de preter leur appui par des 
fournitures de mat6riel. Le Conseil, se ralliant l ces vues, designa un Commis
saire en chef et un commissaire medical charg6s de recruter Ie personnel m6dical 
et hospitalier necessaire et de l'envoyer en Pologne, tout en pr6parant uno' action 
commune avec Ie Minist6re polonais de l'hygi~ne et la Ligue des Soci6t6s de I. 
Croix Rouge. Des contributions 8nanci~res ont 6t6 demand6es par Ie Conseil aux 
Gouvernements au mois de juin 1920, et vingt deux £tats ont repondu il. cet 
appel. La premi~re Assembl6e de 18 Soci6t6 8 approuv6 ces mesures et d6cid6 de 
constituer une Commission des 6pidemies, qui a sp6cialement assist6 Ie service 
d'hygi~ne publique polonais, en vue d'assurer Ie fonctionnement des deux impor
tantes stations de quarantaine de Baranovitchi et de Rovno, par lesquelles s'effec
tuait Ie rapatriement des prisonniers de guerre bolchevistes et polonais. 

Le Conseil a d6cid6 6galeme~t la cr6ation d'un Comitli consultatil compos6 de re
presentants de la Commission des Epidemies, de l'of8ce international d'hygi~ne 
publique, du Comit6 international de Ia Croix rouge et de la Ligue des Soci6t6s de 
la Croix rouge. Ce Comit6 se r6unit en avril 1921, et appela I'attention sur la 
situation aa point de vae 6pidemique de la Pologne qai, constatait-i1," restait mena
Qante poar les peuples occidentaux et exigeait que les nations du monde entier vias
sent il. son secours dans la mesure de leurs moyens--ce pays servant de barri~re et 
de sauvegarde il. l'Europe occidentale contre les maladies 6pid6miques venant 
d'Orient.· Le Comite signalait en meme temps que la lutte, engag6e et organis6e 
par Ie Commissariat des Epid6mies de Pologne, avait 6te sagement combin6e et se 
poursaivait avec su~. 

Au cours de sa 13amo session, Ie Conseil a d6cide de prier ses Membres de laire 
de nouvelles demarches aupr" des £tats qui n'avaient pas encore appO:d6 leur 
contribution au londs constitu6 pour la lutte contre Ie typhus, et eet appel a 6t6 
renouvel6 par Ie President de la 2- Assemblee et Ie rresident du Conseil. Ce 
dernier a rappel6 qu'au danger du typhus est venu s'adjoindre celui du chol6ra, et 
que des milliers de r6fugi6s russes, dont beaucoup so~t porte~s de germes d'in
fection, sont refoules par.1a lamine vers les fronti~res polonaises. 

Pendant sa session de janvier 1922, Ie Conseil a entendu un rapport du 
Docteur RASCHMAN, directeur g6neral du Comit6 d'hygi~ne de la Soci6t6, qui • 
expos6 que I. situation sanitaire de la Russie s'6tait consid6rablement aggrav6e 
dans les deux derniers mois. L'importanee du mouvement d'6migration vers la Po
logne a amen6 un affaiblissement du cordon sanitaire polonais et une recrudescence 
du typhus. C'est d~ maintenant a-toil dit, qu'il faut se pr6parer • lutter contre lea 
epidemies de typhus, de dysenterie et de chol6ra, &ir on peut prevoir que, au prin
temps procbain, quelque 700.000 6migrants russes viendront se pr6senter lUX 

fronti~res de Ia Pologne et des Blats baltiques. Le Conseil l la saite de cet expose, 
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a "r~olu, en ex6cution d'une d6cision de \a 2 ... • Assembl6e, de placer \a commis
sion des Epid6mies sous l'autorit6 de I'organisation provisoire d'hygillne de la 
Soci6t6 et, estimant que des mesures de secours devaient etre prises d'urgence 
en Pologne, II a adress6 un pressant appel aux dili6rents gouvernements qui ont 
promis des contributions l \a Commission des 6pid6mies. 

Le rattachement de la Commission des Epid6mies l I'organisation d'hygillne de 
1a Soci6t6 nous amllne l nous occuper de celle .. ci dont la cr6ation lut d6cid6e, en 
d6cembre 1920, par la premi~re Assembl6e qui pr~nisa: 

I') I'institution d'une commission g6n6rale, dont I'offlce international 
d'hygillne publique devait 6tre \a base; 

20
) I'institution d'une commission technique; 

30
) \a d6signation d'un secr6taire teChnique. 

La r6alisation compl~te de ce projet, dont Ie soin incombait au Conseil, lut 
entrav6e par la r6sistance oppos6e par I'offlce international d'hygi~ne publique 
a son rattachement .. \a Soci6t6 des Nations-Ies :Etats Unis membres de cet 
office ne consentant pas • ce qu'un organisme international dont ils font p.artie 
rot incorpore • la Soci6t6. 

N6anmoins, Ie Conseil nomma une commission technique provisoire et, dans sa 
session de Juin 1921, prit acte du refus de l'Offlce international d'hygillne de 
participer aux travaux du Comit6 provisoire et d6cidaque celui-ci serait compos6 
!Ie douze membres au plus, d6sign6s nominativement par Ie Consell en raison de 
leur comp6tence technique, quelque rot leur nationalit6, ainsi que d'un repr6sen
tant du Bureau international du Travail et d'un repr6sentant de la Ligue des Soci6t6s 
de \a Croix Rouge. Ce Comit6 provisoire d'hygi~ne a tenu deux sessions, i'une en 
aoilt • Gen~ve, et I'autre en octobre Ii Paris.. II a pr6sent6 un rapport au Conseil 
qui en a adopt6 les recommandations dans sa session de septembre 1921. Confor
m6ment Ii celles-ci, I'organisation d'hygi~ne de \a Soci6t6 comprendra provisoire
ment un Comit6 d'hygillne, dont la Commission des Epid6mies formera une section. 
La collaboration est assur6e avec l'Offlce international d'hygi~ne publique, qui 
repondra aux demandes de consultation qui lui seront adress6es par Ie Comit6 
d'hygi~ne. 

La deuxi~me Assembl6e a ratifl6 cette organisation provisoire. Le Comit6 d'hygi~ne 
de la Soci6t6 a convoqu6 une conf6rence internationale de la standardisation des 
86rums et des reactions s6rologiques, qui s'es! tenue Ii Londres au mois de d6-
cembre 1921.. Les travaux de la Conf6rence on! port6 sur les s6rums employ6s 
actuellemen! contre la dipht6rie, Ie tetanos, la dysenterie, Ie m6ningocoque e! Ie 
pneumocoque, "ainsi que sur les m6thodes de diagnostic de la syphilis et sur les 
m6thodes Ii employer pour unifier Ie titrage des 86rums, dont la grande utilit6 a 6t6 
reconnue.. La Conf6rence a r6solu d'entreprendre des recherches suivant un plan 
commun dans les diR6rents laboratoires, et d'en centraliser les r6sultats au labora
lOire de l'Institut de Copenhague. 

Le Comit6 d'bygi~ne a d6cid6 aussi d'organiser imm6diatement un service" de 
renseignements 6pid6miologiques, d6pendant de la section d'hygi~ne et destin6 • 
assurer par des moyens efflcaces, un 6change international rapide de renseignements 
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sur les maladies ~pid~miques. Ce service publie depuis Ie mois de janvier un Bulle
tin de renseignements ~pid~miologiques dont les premiers fascicules renferment les 
donn~es relatives au d~veloppement des j\pidj\mies pendant I'annj\e 1921 dans 
l'Europe Orientale et spj\cialement en Russie. 

Ajoutons qu'une Confj\rence sanitaire, convoquj\e • I'initiative du Gouvemement 
polonais avec I'approbation du Conseil de la Socij\te et la collaboration de son 
Organisation d'hygi~ne, s'est r~unie • Varsovie du 20 au 28 mars demier. 

Vingt-sept Etats y etaient representes, y compris les Soviets de Russie et Ie Gou
vemement allemand. La Conference a dresse un rapport detaill~ sur la situation sani
taire, extremement grave et redoutable, de l'Europe Orientale. Elle a ensuite etabli un 
plan de campagne international destin~ • entreprendre une ·offensive anti-~pide
mique" pour conjurer Ie danger qui menace Ie centre et l'Occident europ~en. Elle 
a en6n adopt~ Ie texte d'une convention sanitaire-type qu'elle propose aux Etats 
de l'Europe centrale et orientale qui sont engag~ activement dans la lutte contre 
les ~pidemies. A la demande du Comite d'organisation de la Conference, Ie Con
seil de la Soci~t6 a charge son Pr~ident de transmettre Ie rapport et les recom
mandations de la Conf~rence de Varsovie • la Conf~rence de Genes. 

Bien que n'etant pas incorporee dans I'organisation d'Hygi~ne de la Soci~te, la 
Commission consultative du tra6c de l'Opium a sa place marqu~e dans ce chapitre 
l raison de I'objet marne de son activite qui est en connexion ~troite avec I'Hygi~ne 
publique internationale. 

Cette commission a ete cre6e en vertu d'une decision du Conseil de fevrier 1921, 
prise en execution d'une r~olution de la 1 u. Assembl6e conformement • I'article 23 
alinea 4 du Pacte qui charge la Soci~te du contrClle general du tra6c de I'opium et 
d'autres drogues nuisibles. La Commission, qui est compos&. d'un repr6sentant de 
chacun des pays specialement interess~: Pays-Bas, Grande Bretagne, France, 
Inde, Japon, Chine, Siam et Portugal, s'est reunie • Gen~ve en Mai 1921 et • re
commande I'envoi d'un questionnaire que Ie Conseil a fait adresser • tous les 
Gouvemements, et qui a pour objet de recueillir les renseignements relatifs • 
I'application de la Convention intemationale de I'opium sign6e • La Haye en vue 
de r~glementer ou de supprimer Ie trallc de I'opium et d'autres drogues dangereuses. 
Vingt-sept Etats ont envoye jusqu'. pr~ent leur r~ponses. 

Dans sa session de juin ~921, Ie Conseil a examine les recommandations qui lui 
etaient soumises par 1a Commission et 8 adopte une ~rie de r6s0lutions, tendant 
notamment • la signature ,ou • la ratillcation par tous fes Elats de la Convention in
temationale de I'Opium, II I'adoption de certaines r~g1es de procedure pour I'expor
tation de ce produit, II I'institution d'une enquete 86n de determiner la quantite 
moyenne d;opium brut et prepare strictement n6cessaire aux besoins medicinault 
et scienti6ques dans les divers pays. 

Ces r6s0lutions du Conseil ont r~u I'approbation de la deuxi~me Assembl6e qui 
a prie Ie Conseil d'inviter les gouvemements interess6s II lui foumir, outre leur rap
port annuel, tous renseignements relatils • la prod~ction, 1 la fabrication et IU com
merce illicite de I'opium et d'autres drogues nuisibles. 
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2).Le RapatrlemeDt des prisoDDlera de Guerra. Lea Oeuvrea de S_ura auz 
refugle. et l la PopulatioD RU88e. 

UDe r6s0lutioD du CoDseil Supreme Economique en date du 7 fEmer 1920 
appelait I'attention du Conseil sur Ie sort de nombreux prisonniers de guerre sEparEs 
de leurs foyers et se trouvant encore dans les territoires d6pendant du gouveme· 
ment des Soviets. On estimait qu'i1 restait, tant en Europe qu'en Asie, 1 rapatrier 
500.000 prisonniers manquant de tout, parmi lesquels 250.000 environ apparlenaient 
1 des Nations de l'Europe centrale et Etaient retenus en Russie et en SibErie. Le 
Conseil, dans sa 4am'session, cbargea Ie Dr. NANSEN de prEparer un plan d'action 
et de se mettre en rapport avec les Gouvemements intEresse. et les organismes 
volonlaires qui s'Etaient dEjl occupEs de rapatriement, notamment Ie Comil6 inter. 
national de la Croix Rouge. Ayant pu apprt!cier quelques mois apr~ les rEsultats 
favorables obtenus en peu de temps par Ie Dr. NANSEN, Ie Conseil dEcida d'adresser 
une lettre 1 tous les Gouvemements inlEressEs pour leur demander de procurer les 
facilitEs de transit n6cessaires au rapatriement, et approuva les appels du Dr. NAN· 
SEN adressEs aax· Gouvemements reprt!sentEs dans Ie Comit6 intemational des cr6-
dits de rel~vement Economique, pour en obteair imm6diatement des avances. Des 
sommes importantes ont 6tE recueillies par ces gouvemements et, jointes aax subsides 
de la g6nErosit6 priv6e, elles ont permis jusqu'en juin i 921 de rapatrier par la 
Baltique 324.000 prisonniers. En outre, des milliers de rapatriements se sont 
effC¥:tu6s par la Mer noire et par Vladivostock. Ce· rEsultat magnifique a EtE atteint 
grice ll'6nergie et au d6vouement d6ploy6s par Ie Dr. NANSBN, auquel Ie Conseil, 
dans sa session de juin, a marquE sa vive gratitude. Depuis lors, les op6rations de 
rapatriement se sont poursuivies et eller peuvent etre 1 I'heure actuelle, considErt!es 
comme tenrtin6es. Ce splendide effort a abouti 1 rendre 400.000 bomrnes 1 leurs 
foyers. Dans Ie rapport qu'i1 a preaent6 1 la 20m• Assembl6e sur I'muvre qu'U l 
accomplie, Ie D~. NANSBN conclut en ces termes: 

·Voill certes une muvre intemationale. II s'agit en effet d'une v6ritable 
oeuvre de r6conciliation, digne des aspirations bumanitaires lea plus 61ev6es 
de I. Soci6t~. Elle n'est pas bumanitaire seulement par sa Signification et son 
importance, Elle d6montre que la Soci6t6 est un m6canisme international qui 
peut etre utilis6 pour l'ex6cution des tAches compliqu6es pour lesquelles 
la coop6ration d'un tr~ grand nombre de gouvernements est essentielle. Elle 
prouve que la Soci6t6 peut effectuer une oeuvre de ce genre rapidement, avec 
efficacit6 et to un codt extremement r6duit. Je crois que pendsnt de longues 
ann6es on se souvillndra, dsns beaucoup de foyers de I'Europe centrale et 
d'autres pays, que Ie Conseit de la Soci6t6 des Nations n'est pas resl6 sourd 
1 I'appel de ces centaines de mille de malbeureux, en d6pit des difficullEs im
menses qu'i1 .savait devoir rencontrer de toutes parts." 

Le Dr. NANSBN a continu6 l mettre son d6vouement au service de la Soci6t6: 
avec I'appui du Conseil, iI s'est occup6 avec Ie meme succ~ du soin de grouper et de 
rapatrier un certain nombre d'enlants grecs retenus en Bulgarie et de rapatrier en 
Bulgarie, par mesure de r6ciprocit6, des prisonniers bulgares retenus en Grece. II 
s'est encore mis 1 Ia disposition du Conseil pour intervenir en faveur des prison. 
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niers tures retenus par Ie gouvernement grec, et Ie voici main tenant charg6 par 
la confiance du Conseil d'une mission qui ne Ie cMe en rien aux autres par son 
carac~re profond6ment humanitaire et qUi les d6passe peut-etre toutes par l'am
pleur et 1'6tendue des mis~res 1 soulager: c'est l'oeuvre' de secours aux r6fugi6s 
russes, 11. laquelle est venue s'ajouter I'oeuvre de secours contre la famine en Russie 
dont la cr6atiol) a 616 dicid6e par la Conl6rence de la Croix rouge quis'est tenue 
1 Gen~ve en aoOt 1921. Le Conseil s'est occup6 dans sa session de f6vrier 1921 
de la situation des r6fugi6s russes sur laquelle son attention avait 616 appel6e par 
Ie Conseil international de la Croix Rouge. Ces r6fugi6s, au nombre de plus de 
800.000, se trouvaient plus particuli~rement dans les £tats balkaniques, en Pologne, 
en Turquie, en Bulgarie et en Yougo-Slavie. Le ComiI6 intemational de la Croix 
Rouge sugg6rait de nommer un Haut Commissaire charg6 :a) de d6finir la situation 
juridique des r6fugi6s b) d'organiser leur rapatriement en Russie ou de leur trouver 
,un emploi en dehors de la Russie. c) de coordonner les efforts d6jl faits en leur 
faveur. Le Conseil soumit cette proposition awi Membres de la Soci6t6, en meme 
temps qu'il se mettait d'accord avec les organismes de la Croix Rouge pour conller 
1 un Comit6 mixte, compos6 de repr6sentants du Comit6 international de la Croix 
rouge et de la Ligue des Soci6t6s de la Croix Rouge, Ie soin d'organiser une action 
commune. 

Dans sa s6ance du 27 juin, Ie Conseil d6cida de convoquer une conl6rence 
d' 6tudes sur la question des r6fugi6s russes - Conf6rence qui se tint a Gen~ve 
en aoOt 1921 - et fit appel 1 tous les £talS du monde civilis6 "pour qu'ils apportent 
1 cette oeuvre urgente et indispensable de solidarit6 mondiale un concours prO-: 
portionne 1 leurs ressources." Etant donn6 les rapports intimes existant entre la 
question des secours aux populations affam6es de Russie et celie des r6fugi6s russes, 
la conf6rence recommandait de "coordonner ces deux ordres d'activit6." 

Peu apr~, Ie Conseil d6signa Ie Dr. NANSEN comme Haut Commissaire de la 
Soci6t6 pour I'oeuvre des secours aux r6fugi6s russes, tandis que la Conf6rence 
qui s'O!tait r6unie 6galement au mois d'aoOt 1 Gen~ve, ll'intervention du gouveme
ment Tch6co-Slovaque et des Soci6t6s de la Croix rouge, Ie choisissait ea la meme 
qualit6 de Haut Commissaire pour I'oeuvre de secours contre la famine en Russie. 

La deuxi~me Assemblee de la Soci6t6, saisie du probl~me russe, a vot6 une s6rie 
de r6solutions dans lesquelles elle d6clare que la lutte' contre la famine en Russie 
apparait comme une n6cessit6 urgente et qu'il convient d'encourager toutes les 
Initiatives, tant celles dea gouvemements que des organisations priv6ea, pour com
battre ce 116au. 

Cependant lea PuisslllJces alli6ea et'< associ6es ont examin6 a leur tour lea 
moyens de conjurer la catastrophe "qui menace d'accabler lea malheureuses 
populations russes. Elles ont form6 un comit6 international de secours, 1 I'initiative 
duquel une conf6rence g6n6rale s'est reunie'l Bruxellea au mois d'octobre 1921. 

Dans sa session de novembre demier, Ie Copseil a pr0c6d6 ll'examen d'un rap
port qui lui 6tait pr6sent6 sur I'oeuvre de secours aux r6fugi6s russes. Tout en 
veillant 1 l'orglllJisation prepBrstoire de sa mission, Ie Dr. NANSI!N • dO, s'occuper 
de toute urgence du sort de 15.000 russes qui se trouvaient 1 Constanti-
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nople priv6s (Ie toutes ressources, et pour Ie ravitaillement et Ie placement desquels' 
iI lIemandait I'appui du Conseil. Celui~i a cbarge son Pr6sident "d'adresser une 
lettre • tous leis Gouvemements int6ress~ pour les inviter 1 pr6ter au Haut Com. 
missaire, toute I'assistance, possible en vue de la solution du probl~me, en p~rticulier 
en ce qui conceme Ie transport des r6fugi6s dans d'au~ pays, I'octroi des visas 
de transit, 'leur entretien et leur placement dans des emplois 'produ.ctifs." 

Ajoutons que Ie Conseil, frapp6 du dualisme existant entre Ie Comit6. international 
de la Croix Rouge et la Ligue des Soci6t6s de la Croix Rouge, a propose 'en f6vrier 
1921 de constituer un Comit6 mixte afin d'6viter la dispersion des efforts et de 
coordonner I'action des oeuvres de secours dans toute l'Europe. Les deux organis-. 
mes se sont ralli6s 1 la suggestion du Conseil qui a fait part, en juin 1921, de' la 
cr68tion de ce Comit6 mixte • tous les Gouvemements en les priant de leur aecor
der les faveurs suivantes: 

I°J Transport gratuit par les gouvemements du mat6riel exp6die par Ie,. 
Comit6 moo!! aux pays. d6vast6s. 

2 oJ Exemption des droits de douane pour ce mat6riel. 
3 oJ Possibilite d'acheter sur place les denr6es alimentaires 011. les objets 

de premi~re n6cessite aux prix les plus bas. 
4 oJ Facilit6s de transports accord6es au personnel travaillant pour Ie Comite 

mixte. 
5 oJ Mise l la dispOSition du Comite mixte par les gouvernements, des. bAti

ments publics disponibles pour abriter les enfants et les malades. 
Mentionnons enfin, Ie rapport que Ie Doctew- NANSBN a r6dig6 dans Ie courqnt 

'du mois de mars et qu'i1 a soumis au Conseil, sur I'oeuvre accomplie depuis qu'iI 
exerce les fonctions de Haut Comniissaire de la Soci6te des Nations. II y signale 
la d6tresse des r6fugies Russes .. Constantinople, et indique les mesures prises pour 
leur porter secours par dillerents Btats, notarnment la Bulgarie, I. Roumanie et la 
Pologne.I1 6value actuellement 1 un million et demi Ie nombre· des r6fugiEs se 
trouvant en Europe et demande instamment I'intervention du Conseil pour obte~ir 
des dillerents gouvemements une aide efllcace; les mesures qu'iI pr6conise 1 cet 
ellet sont: I'octroi de passeports r6guliers, de visas de transit et de pi~es d'identit6 
pour les r6fugi6s" la gratuit6 de transport et des vivres au prollt des r6fugi6s poli
tiques traversant Ie territGiro des Btats ,Europ6ens - I'admission 1 titre gratuit des 
6tudiants russes dans les universit6s et les 6tablissements d'enseignement secon
daire. 

3) Protection de. femmes et des enrants: Les deportations en Turqule et la 
tralte des blancbes. 

La pratique du syst~me d~ deportations pr6sente un caract~re particuli~rement 
odieux qui justine au premier chef I'intervention humanitaire de la Societe des 
Nations. A la nouvelle que des d6portations de femmes et d'enfants avaient ell. 
lieu en Armenie, en Asie Mineure, en Turquie et dans les pays avoisinants, la 1 fre 

Assemblee de Is Societe avait invite Ie Conseil 1 nommer une Commission d' En
quete chargee de recueillir tous renseignements utiles. Sa rendant compte des dif-

La Soclad det HadOD •• I 35 
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flcult6s que rencontrerait une Commission pour accomplir sa tAche dans des r6gions 
troubl6es soumises II des gouvernements non reconnus, Ie Conseil pr6f6ra s'adresser 
l trois personnalit6s comp6tentes qui se trouvaient sur les Iieux et auxquels elle 
demanda de recueillir des 616ments d'information. Du rapport qu'elles ont pr6sent6 
iI r6sulte qu'un nombre consid6rable de femmes et d'enfants auraient 6t6 enlev6s de 
force dans tous ces pays et emmen6s en captivit6. Des milliers de femmes seraient 
enferm6es dans des harems tures, tandis que les enfants seraient retenus dans des 
institutions musulmanes. Sur I'invitation de la deuxi~me Assembl6e, vivement 6mue 
par ces r6v6lations, Ie Conseil a d6sign6 un Commissaire de la Soci6t6 II Constan· 
tinople, charg6, avec I'aide des Hauts Commissaires des Puissances Alli6es dans 
cette ville, de s'occuper de la restitution des femmes et des enfants d6port6s et de 
recevoir temporairement les femmes et les enfants retir6s des maisons turques, 
dans un asile, "Ia maison neutre", qui doit ~tre crU sous les auspices de la Soci6t6 . 

.. .. 
.. 

Les mesures tendant II I'abolition de la Traite des Blanches se rattachent na· 
turellement au chapitre de la Protection des Femmes et des enfants. Elles rentrent 
d'autan! 'plus dans Ie cercle de la comp6tence de la Soci6t6 des Nations que I'ar· 
ticle 23 alin6a 4 du Pacte charge celle·ci "du contrille g6n6ral des accords relatifs 
II la traite des femmes et des enfants." 

A la suite d'une r6s0lution de la premi~re Assembl6e, un questionnaire a 616 
envoy6 II tous les Etats pour connaitre les moyens d'action dont i1s disposent dans 
la lutte contre la traite des Blanches et les nouvelles mesures qu'i1s se proposent 
de prendre II cet effet dans I'avenir. 

Dans sa session de f6vrier 1921, Ie Conseil, faisant sienne une r6solution de 
I' Assembl6e, d6cida d'inviter les pays qui avaient ratifl6.1es Conventions intematio
nales de 1904 et de 1910, ainsi que les autres gouvernements d6sireux d'y colla· 
borer, II une Conf6rence internationale qui se tint, fin Juin, II Gen~ve et r6unit les 
d616gu6s de plus de trente Etats. Apr~s examen des r6ponses faites par'les divers 
gouvernements au questiol1naire, la Conf6rence formula une s6rie de recommanda
tions inscrites dans un Acte final et dont la plupart sont reproduites dans un projet 
de Convention internationale qui a 6t6 adopt6 par la deuxi~me Assembl6e de la 
Soci6t6, malgr6 I'opposition marqu6e par quelques Etats. En vertu de cette Con· 
vention, les parties contractantes s'engagent II prendre toutes mesures en vue de 
rechercher les individus qui se Iivrent II la traite ou qui tenteraient de Ie faire, 
II prendre toutes mesures pour I'extradition des pr6veDus, et 1I.6dicter des r~g1e
ments qui assureront la protection des femmes et des enfants cherchant du travail 
/I I'6tranger, ou voyageant II bord des Davires d'6migrants, taDt IU d6part qu'en 
cours de route et /I l'arriv6e. 

La suppression du terme "traite des blanches" iDdique que les mesures de protection 
prises s'6tendront, II l'aveDir, aux femmes de couleur; pour' la premi~re fois d'lutre 
part, la traite des eDfants est meDtionn6e dans une clause sp6ciale. 

ViDgt trois Etats repr6seDt6s /I l'Assembl6e ODt sign6 Ie projet de Convention. 
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·Le Conseil, dans sa session de Novembre 1921, approuvant une recommanda
tion de I'Assembll!e, a choisi les Membres d'une <::ommission consultative chargl!e 
de fournir au Conseil des avis sur Ie contrOle de tous les accords se rapportant 1 
la traite des femmes et des enfants. Celie Commission est composl!e de reprl!sen
tants des pays suivants: Danemark, Espagne, France, Grande Bretagne, Italie, Japon, 
Pologne, Roumanie, Uruguay, et de cinq assesseurs qui doivent etre dl!signes pal" 
Ie Bureau international pour la rl!pression de la traite et par quatre grandes orga. 
nisations' qui se sont signalees dans Ie lulle contre la traite. 

IV. QUESTIONS··D.lVERSES 

En dehors des grands probl~mes que nous avons examinl!s au cours de cette 
etude, Ie Conseil a eu 1 r~gler diverses autres questions qui ne rentrent pas expres
s6ment dans I'un des modes de son activite qui ont fait I'obiet des chapitres pr6c6-
dents, et que nous allOllS rencOlltrer bri~vement ici. 

On sait que I'article 16 du Pacte d6cr~te Ie blocus economique contre I'£tat qui 
recourt 1 1a guerre contrairement aux engagements qu'i1 a pris en entrant dans la 
Soci6t6. La 1m Assembl6e s'est prl!occupl!e d'assurer l'ex6cution event yelle de 
cet article; elle a decide Ie creation d'une Commission internationale du Blocue 
chargee cfen etudier les moyens d'application et dont la composition fut conllee au 
Conseil. Celui-ci, dans sa session de fl!vrier 1921, dl!signa pour en faire partie des 
reprl!sentants d'un certain nombre d'£tats (France, Grande Bretagne, Italie, Japon, 

. Espagne, Cuba, Norv~ge, Suisse) et decida d'inviter tous les membres de Ii. Societe 
1 faire con~altre 1 la Commission les moyens d'action d'ordre legislatif et ad~ini
stratif dont ils disposent pour prendre les mesures de pression 6conomique, com
merciale et Ilnanci~re pr6vues 1 I'article 16. 

La Commission internationale du Blocus, s'est rEunie 1 Gen~ve au mois d' AoOt 
1921 et, 1 la suite du rapport qu'elle a redige sur l'interpr6tation de I'article 16 
et les modillcations qu'U y aurait lieu d'y apporter, la Deuxillme Assembl6e a vote 
une s6rie d'amendements 1 cet article, qui sont actuellement soumis 1 1& ratill
cation des £1818, et ont pour ellet de donner plus de pr6cision aux mesures de blocus 
et de diminuer les risques qU'une application trop uniforme lerait courir aux £tats 
particuli~rement exposl!s. Elle a, en meme temps, adopte un serie de rl!solutions 
devant servir de "directives" aux Gouvernements pour leur faciliter I'application 
de I'article 16. 

• • 
• 

-' Les oeuvres internationales d'education intellectuelle ont Irouve, d~ Ie debut, 
un appui autoris6 et une aide efllcace de la part du Conseii de la Societe. C'est 
ainsl que celui-ci & allou6 un subside de 1200 livres 1 l'Union des Associations 
internationales pour la publication du "Code des voeux et rl!solutions des congr~ 
internationaux". Fort de I'approbation de I. 1m Assembll!e, Ie Conseil a etudie en· 
suite I'opportunite d'instituer un organisme technique du travail intellectuel, ana-
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logue au Bureau International du Travail, et qui d6pendrait de la Societ6 comme 
I'organisme 6conomique et financier. Etant donn6 que de nombreuses associations 
particuli~res ol'lt pour objet la coop6ration intellectuelle et scientifique internatio
nale, Ie Conseil a 616 d'avis qu'i1 convenait d' encourager les efforts dus II I'initia
tive priv6e plutOt que de crUr de toutes pi~ces un organisme technique rattach6 
II la Soci6t6. 

Dans Ie rapport qu'il a pr6sent6 sur la question au Conseil en Septembre 1921, 
M. LIlON BOURGIlOlS a excellement montr6 l'urgence qu'il y avait pour la Soci6t6 
des Nations "A s'occuper de ces grands facteurs d'opinion internationale que sont 
les syst~mes et les m6thodes d'6ducation, les recherches scientifiques et philoso
phiques" ainsi "qu'A faire apparaltre toutes les affinit6s entre l'id6e politique que 
repr6sente la Societ6 et tous les aspects de la vie intellectuelle qui Iient les nations 
entre elles." Et l'eminent rapporteur a conclu en pr6sentant une rt!solution que Ie 
Conseil a adoptt!e et soumise II la deuxi~me Assembl6e qui I'a ratifit!e II son tour, 
tendant lila nomination d'une commission chargt!e de 1'6tude de ioutes les questions 
internationales de coop6ration intellectuelle. Cette commission, que Ie Conseil a 
nommee, se compose de 12 membres et comprend des femmes . 

• • 
• 

La mati~re des Bureaux internationaux rel~ve aussi de la comp6tence du Conseil 
qui a eu II faire application de I'article 26 du Pacte disposant que tous les bureaux 
internationaux qui ont 6tt! ou seront 6tablis par trait6s collectifs seront plac6s BOUS 

l'autoritt! de la Soci6tt! des Nations BOUS r6serve toutefois de I'assentiment des parties 
pour les bureaux crt!6s avant la mise en vigueur du Pacte. 

Dans sa session de juin 1921, Ie Conseil, sur Ie rapport de M. HANOTAUX, a fixt! 
les r~gJes d'interpr6tation de cet article, notamment en ce qui concerne l'autorit6 
exerct!e par la Soci6t6 qui n'implique ni un droit d'intervention dans l'organisation 
interieure des Bureaux internationaux, ni Ie droit d'imposer des modifications, mais 
seulement la facult6 de recommander Ie cas t!chunt, une amt!lioration irlspir6e de 
I'interet commun. 

Quant aux bureaux internationaux non 6tablis par trait6s collectifs Ie Conseil 
a tract! la proct!dure qu'iill devraient suivre pour obtenir Ie patronage de I. Socit!t6, 
et dt!cid6 que chaque demande ferait I'objet d'un examen particulier. 

Saisi de trois requetes Ie Conseil, dans sa session de juin 1921, a ostim6 que 
Ie Bureau International d'assistance pr6sentait les conditions voulues pour etre plac6 
sous l'autorit6 de la Societ6, et iI a sursis II statuer en ce qui concerne Ie Bureau 
hydrographique international et I'Institut international du Commerce. 

Le Bureau International d'assistance, crU en 1907 par Ie Comite international 
des congr~ d'assistance publique et privee, est etabli l Paris et poursuit un double 
but: propagande en faveur des trait6s internationaux q~i assurent, sur Ie base de 
la reciprocite, l'assistance aux etrangers indigents; collaboration avec los gouverne-
ments pour assurer l'execution de cos trait6s. ' 

Le Conseil avait ajourne, jusqu'l plus ample informe, sa decision en co qui 
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concerne Ie Bureau hydrographique international qui sert d'interm6diaire entre les 
Bureaux hydrographiques des diffe!rents pays du monde et est un organisme deJiaison 
internatillnal. Depuis lors, des renseignements supple!mentaires ont e!te! recueillis 
sur Ie role joue! par ce Bureau et, dans sa session d'octobre 1921, Ie Conseil a 
r&olu de Ie placer sous I'autorilc! de la Socie!te!. 

Quant l I'lnstitut international du commerce dont Ie si~ge est l Bruxelles, c'est 
Ie Gouvemement Beige qui avait demande! que ce Bureau fat consid6re! comme 
I'organe de documentation t!conomique de la Soci61c!. I.e Conseil a suspendu sa 
dt!cision en renvoyant I'examen de celie demande, lie! l I'organisation des stati
stiques intemationales, lla deuxi~me Assemblc!e qui a ajourn6 l sa prochaine ses
sion, la discussion de I'ensemble du probl~me de la statistique • 

• • 
• 

I.e Conseil _ une action e!troitement associ6e l celie de I' Assemblc!e en tant qu'i1 
ext!cute les d6ci$ions prises par celle-ci. C'est _insi qu'i1 contrOle I'e!tablissement 
du budget de la Soci6t6 et la vt!ri6cation des comptes et qu'il a e!t6 appel6l d6signer 
les membres ,des diverses Commissions dont 1a cre!ation a 6t6 d6cid6e par la pre
mi~re Assembl6e: Commission d'enquete sur Ie personnel et sur I'organisation du 
Secr6tariat de la Socie!1c! - Commission des Amendements au Pacte - Commission 
de repartition des de!penses de la Socie!1c! - Commission charge!e d'examiner la 
portc!e de I'article 18 du Paete, relatif _ I'enregistrement des Trait6s ou engage
menls internationaux. 

Une des Commissions les plus importantes est celie qui a dans ses attributions 
l'e!tude des amendements au Pacte propos6s par les membres de la Soci61c! et qui 
lui sont renvoy6s pour examen. Elle _ eu Ii se prononcer notamment: sur I_ sjtua
tion des petits E.tals qui, l1e reunissant pas les conditions requises pour etre admis 
comme membres ordinaires de 1a Soci61c!, pourraient cependant y etre rattach6s 
dans une' certaine mesure - sur Ie mode de d6signation des membres non perma
nents du Conseil - sur les de!rogations l I. r~gle de I'unanimilc! PQur les r6solutions 
du Conseil et de I' Assemblc!e - sur I_ constitution de Commissions de conciliation et 
d'arbitrage etc. • •• 

I.e Conseil apres avoir pris acte des rapporta qui lui ont e!t6 soumis par ces diver
ses commiSSions, en a renvoy6 I'examen II la deuxitlme Assembl6e • 

• • 
• 

Telle est, esquisst!e dans son ensemble, I'oeuvre du Conseil de la Socie!te! des 
Nations. On peut se rendre compte de son ampleur et de sa d,iversit6 par Ie bilan 
que nous avons essay6 d'en dresser. Si on la soumet it une critique impartiale, 
d6gag6e de toute passion, on doit r8COnnaitre que ['action du Conseil a 6t6 utile, 
Ie plus souvent ef6cace, invariablement mod6ratrice, et toujours p6n6tr6e de, cet 
esprit de coop6ration et de solidari!6 internationale qui est I'essence mllme et, pour 
reprendre une expression de M. LBON BOURGBOIS, I'llme de la Soci61c! des Nations. 



APPENDICE 
Novembre 1922 

I. - Dans sa session de juillet 1922, Ii Londres, Ie Conseil a approuv6 tous 
les mandats, Ii I'exception du mandat sur la M6sopotsmie, dont la conftrmation 
restait en suspens, y compris les mandats sur la Palestine et la· Syrie et certains 
territoires de I' Afrique centrale. -

Les mandats B sur l' Afrique centrale qui comprennent Ie Togo, Ie Cameroun et 
l'Est africain Britanniques; Ie Togo et Ie Cameroun fran~ais, ainsi que l'Est africain 
beige sont entr6s en vigueur imm6diatement. - Le Conseil a approuv6 les projets 
de mandat B qui lui avaient I!tl! soumis, apr~ avoir apport6 dans leur texte cer· 
taines modifications de dl!tail. -

Quant au mandat britannique sur la Palestine et au mandat fran~ais sur la 
Syrie (MANDA TS A.) dont les termes ont I!tl! approuv6s, Us entreront en vigueur 
simultan6ment, mais seulement quand Ie Gouvernement fran~ais et Ie Gouvernement 
italien auront fait savoir au Pr6sident du Conseil de la Soci6t6 des Nations que 
les conversations en cours entre les deux gouvemements, sur certains points de 
d6tails relatifs II la Syrie, ont pris fin. -

. D'autre part, les stipulations contenues dans Ie mandat sur la Palestine en 
vue d'sssurer la protection des Lieux-Saints ont 6t6 r6serv6s pour un examen 
ult6rieur. On verra plus loin que celie question delicate n'est pas encore d6finiti
vement r6gl6e. -

On se rape\le que les mandats C (lIes du Pacifique et Sud Ouest africain) avaient 
6t6 confirm6s par Ie Conseil en d6cembre 1920. - \ 

On peut donc dire que .Ie syst~me des mandats est maintenant appliqu6 partout, 
sauf en M6s0potamie, r6gion pour laque\le Ie gouvemement britannique se reserve 
de pr6senter ult6rieurement au Conseil, un projet d6finitif de mandat. -

II. Dans sa session de Septembre-Octobre tenue Ii Gen~ve, Ie Conseil de la S()o 
ci6tl! des Nations a eu II r6gler, ind6pendamment du grave probl~me Autrichien sur 
lequel nous reviendrons pl\lS loin, diverses questions d'ordre administratif, 6con()o 
mique et politique. . 

II a statu6 Sur trois points relatifs II la ville Iibre de Dantzig: 1'6tablissement 
d'un d6p6t de matl!riel de guerre; Ie contr61e de I'administration de Ia Vistule; Is 
situation financi~re de la ville Iibre. 

II a examinl! certaines questions int6ressant Ie territoire de la Sarre, notamment 
les mesures Ii prendre pour la conservation des actes officiels Sarrois pouvant servir 
II d6terminer quels sont ceux des habitants du territoire qui auront Ie droit de prendre 
part au pl6biscite en 1935. 
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I.e Conseil s'est pr6occup6 6galement de la situation des minorit6s allemandes 
en Pologne et des minorit6s Juives en Hongrie. II a examin6, ensuite, Ie rapport 
de la Commission des mandats. Se ralliant l ses conclusions, il a transmis aux Puis
sances mandataires les voeux et les demandes d'infonnation compl6mentaires for· 
mu\6s par la Commission. 

Saisi d'un projet du Gouvernement britannique, concernant la composition de la 
Commission des Lieux Saints, Ie Conseil, apr~ de longues d6lib6rations, a d6cid6 
de demander aux Gouvernements de r6examiner la question, en insistant pour que 
les Puissances catholiques se missent d'accord sur un projet commun. 

Parmi les questions d'ordre sp6cifiquement politique qui ont 6t6 soumises au 
Conseil, signalons celles concen:tant la d6limitation des frontreres entre I' Autriche 
et la Hongrie, lit. entre l'Etat Serb&-Croat~lov~ne et la Hongrie: 

Pour ce qui concerne la fronti~re entre I' Autriche et la Hongrie, Ie Conseil a 
recommand6 une d6cision modi8ant quelque peu les propositions de la Commission 
de d61imitation, en demandant aux Gouvernements int6ress6s de prendre les m&
sures n6cessaires pour parer aux dif8cult6s d'ordre 6conomique que Ie nouveau 
trac6 pourrait cr~r dans les locaIit6s voisines de la zane fronti~re. 

Quant .. fa d6termination de la fronti~re entre I'Etat serb&-Croate-slov~ne et la 
Hongrie, Ie Conseil, malgr6 les efforts de son rapporteur, n'a pu obtenir l'adh6-
sion des parties l un projet de recti8cation du trac6 de la fronti~re indiqu6 dans 
Ie trait6 de paix. II n'a pu, dans ces· conditions, que faire part au Conseil des 
'Ambassadeurs de l'impossibilit6 oil. iI s'est trouv6 d'offrir utilement ses bons of8ces 
aux Puissances int6ress6es en we d'aboutir l un accord. 

Mentionnons encore, parmi les questions dont Ie Conseil a eu l s'occuper, I'aug. 
mentation du nombre des membres non pennanents du Conseil qui a 6t6 port6' de 
4 l 6, la d6termination des huit principaux Etats industriels qui lont partie de-droit 
duo Conseil d' Administration du Bureau international du Travail (ce sont par ordre 
alphab6tique: l' Allemagne, la Belgique, Ie Canada, la France, 1a Grand&-Bretagne, 
l'lnde, I'Italie et Ie Japon), en8n I'examen des r6solutions prises par la Commission 
6conomique et 8nanci~re de la Soci6t6 des Nations. Celles-ci ont trait l la r6union 
d'une Conf6rence internationale des lormalit6s douani~res, l I'adoption de lois· et 
r~g1ements douaniers assurant Ie traitement 6quitable du' commerce, l I'introduction 
de clauses d'arbitrage dans les contrats commerciaux, • I'examen des probl~mes de 
la double taxation et de 1'6vasion 8scale. 

I.e Conseil a adress6 aux divers Gouvernements des recommandations conlormes 
aux conclusions du rapport de la Commission 6conomique et 8nanci~re. 

Le probl~me de la reconstruction 8nanci~re de l'Autriche m6rite de retenir plus 
longtemps I'attention. 

I.e Conseil s'est efforc6 de lui donner une solution vraiment organique, mettant 
8n • la politique d'exp6dients suivie jusque I •. II a 6t6 saisi de la question de la 
restauration des finances autrichiennes .. la demande de la Conl6rence des Pr&
Miers Ministres alli6s reunie l Londres en juillet.aont 1922. D6jl une premi~re lois, 
en mars 1921, Ie Conseil s'en 6tait pr60ccup6, et il avait charg6 Ie Comit6 8nancier 
de la Soci6t6 d'61aborer un projet de reconstitution de l'Autriche lond6 sur la lev6e 
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des hypoth~ques garantissant les cr6ances que poss6daient divers Gouvernemen~ 
sur ce pays. 

Ce projet resta sans suite, et Ie probl~me 'se posli /I nouveau dans son ensemble 
en juillet 1922, apr~ que l'Autriche eut 6puis61es cr6dits d" secours que lui avaient 
accord6s divers 'pays dans Ie courant de l'ann6e pour 6viter une catastrophe lInan
ci~re. 

C'est en 'juillet que Ie Gouvernement autrichien adressa un appel path6tique au 
Conseil supreme r6uni II Londres, et lui demanda I'aide flnanci~re des Gouverne
ments pour effectuer un ~mprunt de 15 millions de Livres. Le Conseil Supreme, 
constant l'impossibilit6 pour les Gouvernements alli6s de consentir en pure perte 
de nouvea~ sacrifices p6cuniaires d6cida de renvoyer la question ·pour examen et 
rapport" II la Soci6t6 des Nations. 

Quand Ie Conseil fut saisi du probl~me, celui-ci avait revetu un caract~re politique 
autant que financier - I'effondrement 6conomique de jour en jour plus complet de 
l'Autriche menaQant d'entrainer les plus graves complications. 
Apr~ avoir enterida un expos6 de Mg. SBIPBL chancelier d'Autriche, sur les 

difflcult6s inextricsbles qui entravaient Ie rel~vement de son pays et sur l'imp6-
rieuse n6cessit6 de trouver une solution urgente, Ie Conseil nomma un Comit6 sp6-. 
cial dit Comit6 d'Autriche comprenant: Lord Balfour, M. Hanotaux, Ie Marquis 
Imp6riali, M. B6n~, Mir. Seipel. Ce Comit6, tout en se r6servant I'examen de 
I'aspect politique du probl~me, eut recours pour s'6clairer /I tous les organismes 
techniques de la Soci6t6 des Nations. II interrogea iour II tour Ie Comit6 financier, 
Ie Comit6 6conomique, enfln un Comit6 juridique compos6 /I la fois de fonctionnaires 
du Secr6tariat et de sp6cialistes appartenant aux diverses d616gations. 
. Le Comit6 financier indiqua les 6conomies qu'it importait d'effectuer pour r6aliser 
1'6quilibre budg6taire; it d6signa les gages que I' Autriche pouvait affecter II la 
garantie des cr6dits priv6s; il 6tudia enfln les moyens de parer au d6f1cit pendant 
deux ann6es de r6gime proyisoire et les mesures de contrOle 1i6es au succ~ du 
projet. Le Comit6 6conomique, de son cOt6, s'occupa surtout de rechercher les 
moyens de r6tablir la balance commerciale de l'Autriche, et Ie Comit6 ju'tidique 
d.onna son avis sur les probl~mes de droit qui se pos~rent au cours des travaux. 
GrAce II cette m6thode de travail, Ie Comit6 d'Autriche du Conseit put rapide
ment esquisser II grands traits un plan de restauration financi~re de I' Autriche dont 
Lord Balfour donna connaissance II I' Assembl6e Ie 30 Septembre, demier jour de 
sa session. 

Le projet jut d6finitivement mis au point Ie 4' cictobre, soumis au Conseil et ap
prouv6 par lui. II se pr6sente sous la forme de trois Protocoles. 

Le premier, sign6 par les repr6sentants de la France, de la Grande-Bretagne, 
de l'Italie, de la Tch6co-Slovaquie et de l'Autriche, garantit l'ind6pendance politique, 
l'int6grit6 territoriale, la souverainet6 de l'Autriche, et exclut formellement I'attri
bution de tout avantage particulier d'ordre 6conomique ou financier II I'un ou I'autre 
Gouvemement garant. Les Protocoles 2 et 3 pr6cisent les conditions d'un emprunt 
de 650 millions de couronnes or qui permettra IIl'Autriche de r6aliser un programme 
de r6formes s'6tendant sur une p6riode de deux ans, assurant 1'6quilibre budg6taire 
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el eurayant la d6bacl6 mon6taire. Le servu:e des int6r6ts et de I'amv • .issement de 
('emprunt est ~ur6, en ordre prjncipai par Ie produit des .ouanes et des tabaes 
sp6ciaiement affect6 II cette deStination, e~ en ordi:e subsidiaire par la garantie des 
GouvemllJllents 6trangers qui ne "doit "entrer' en" action qu'en cas d'insufllsance du 
~ndement des "revenus affect6s en 'premier rang, " 
. D~ II pr6sent, la F~ance, la Grando-Bretagne, I'Italie et Ia Tch6co-Slovaquie Se 
sont engag6es II garantir chacune 20 % de l'int6r6t et de I'amortissement de I'em. 
prunt, On compte" s~ I'aide des autres Gouvernemen~ pour urantir les" 20 % 
restants. 

Le projet pr6voit la constitution d'une Banque cf 6misSion II laquelle Ie Gouvemo
ment autrichien doit conc6der Ie droit exc~\lSif d'6mettre du papier-m~nnaie - la 
nomination d'un Commissure G6n6rai, repr6sentant de la Soci6t6 des Nations, 
nomm6 par Ie Conseil, charg6 de veiller ll'application du programme d'assaiilisso
ment lInailcier - I'institution d'une Commission de Contrale comp0s6e de repr6-
sentants des 'Puissances garantes, disposant chacun d'un I}ombre de voix propoi· 
tionnel II la quote part de leur Gouvemement dans" la garantie. " 

Telle est 1'6conomie de ce projet qui est en bonne voie de r6alisation. Les accords 
pr6par6s par" Ie Conseil et consign6s dans les trois Protocoles sign6s l Gen~ve Ie 
4 Octobre demier, ont 6t6 ratill6s par Ie Parlement Autrichien et sont sur Ie point 
de I'etre par les Pouvoirs 16gislatils des "diverses Puissances participant 1\ la garantie • 
. " Ajoutons quiaax quatre premiers garants se sont joints d'autres' pays, parmi los
quels la Belgique dont Ie Parlement est saisi d'un projet de loi pr6voyant une inter
vention de 21

/. % dans la garantie commune. 
11 y a tout lieu d'esp6rer que eet ensemble de mesures pr6sentant un caract~r~ 

essentiellement pratique, apportera promptement rem~de 1\ la situation tragique de. 
I'Autriche qui 6tait au bord de I'ablme llnancier. En proc6dant avec une m6ihode 
aussi sare au sauvetage de ce pays menaciS d'un d6sastre que d'aucun croyaient irr6-
m6diable, Ie Conseil a inscrit l son actif une des plus belles oeuvres de solidatil6 
intemationale. 



L'ETAT ACTUEL DE LA SOCIETE 
DES NATIONS. 

PAR 
LeON BOURGEOIS 

JUDi 1922. 

11 ne faut pas voir dans la Soci6tll des Nations une simple imitation des sy
st~mes dont on a si souvent rappelll I'histoire: projet de paix perp6tuelle d'Henri IV, 
programme de I'abbll de Saint-Pierre, plan d'Emmanuel Kant, etc. 

Le but supErieur, Ie but id6al est bien d'assurer II toute I'humanitll I'inestimable 
bienlait de la paix; on n'a pas oubli6 l'id6e chr6tienne, de charitll, de pi6t6, dont la 
Treve de Dieu lut une 6bauche. Mais c'est sur d'autres principes et par d'autres 
m6thodes qu'il s'est agi, celte fois, de cr6er et de maintenir un ordre pacifique entre 
les nations. 

Certes, dans les premi~res vues de M. Wilson, on retrouve une large trace 
des id6es ant6rieures, mais, II mesure que s'avan~ait la r6daction des articles du 
Pacte, II mesure que I'on en pr6parait la mise en practique et les applications, 
on voyait c1airement que c'est sur un fondement plus solide qu'il fallait bAtir, si 
I'on vowait 61ever un 6difice durable. 

Un fait essen tiel, dIIjll signal6 par quelques-uns bien avant la guerre, celui de 
l'interd6pendance croissante de tous les ph6nom~nes de Ia vie des hommes, de 
l'in6~itable solidarit6 de fait qui lie de plus en plus leurs destin6es, avait, depuis une 
vingtaine d'ann6es, frapp6 les esprits les plus divers et provoqu6 les r6fiexions des 
hommes politiques, aussi bien que des 6conomistes et des philosophes. Or, u fait, 
encore incompl~tement reconnu, r~ut de la grande guerre une terrible dllmon
stration. Un confiit, d'abord Iimitll dans ses causes premi~res et qui semblait pouvoir 
I'etre dans ses cons6quences, ayant divis6 non point deux grandes puisances, mais 
I'une d'elles et un fort petit Etat de I'Europe orientale, la rllpercussion de ce trouble 
local s'est imm6diatemen~ 6tendue II presque toute l'Europe; 18 guerre dechaln6e 
a successivement entralnll, dans un vllritable cyclone~ les Etats de l'Asie et ceux du 
Nouveau Monde, meme les Etats-Unis de I'Amllrique du Nord, qui, par principe et 
par tradition, s'lltaient toujours d6clar6s rllsolument 6trangers aux lultes de I'ancien 
continent. 

Certes, quelques nations avaient juridiquement afflrm6 leur neutralitll, mais, en 
fait, elles ressentaient cruellement les eRets de la guerre et se voyaient oblig6es de 
multiplier les barrages pour se prot6ger contre les grands couranlS envahisseurs. 

Et quand I'armistice lut signll et la paix ratifi6e, chacun des EtalS 8'aper~t bien 
vite que la dllsorganisation produite par Ia guerre dans tous les phllnom~nes de I. 
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production, des 6changes, des transports, 6tait loin d'avoir 6puis6 ses elfets d6· 
sastreux, qu'un trouble subsistsit, manifest6 par Ie d6sEqw'tibre des changes, 

. signe d'un d~quilibre bien plus profond encore de toute l'activit6 hurnaine; la 
chert6 insupportsble de la vie, les chilmages mortels dans les pays les plus riches 
montraient Ie danger universel; et nul ne pouvait en calculer la durEe ni en pr6voir 
clairement les rem~des. 

Et les choses ont 6tE telles que, cette annEe meme, quatre ans bientilt apr~ I'armi· 
stice, huit' ans apr~ Ie commencement des hostilit6s, on a cru nEcessaire de r6unir 
l Genes une confErence nouvelle, m61angeant vainqueurs et vaincus, nations civili· 
s6es et peuples retourn6s l la barbarie, pour se poser une lois du plus la terrible 
question. 

Mais cette conf6rence s'est sEpar6e sans a~oir r6ussi l formuler une r/!ponse claire 
et d6cisive. 

I. LES 'ORIGINES ET L'OBJET VERITABLE DE LA 
SOCIETE DES NATIONS. 

C'est parre que d~ 1918, les puissances aIliEes et associ6es avaient lortement 
ressenti les d6sastres caus6s 'par I'horrible conflit et pr6vu ses douloureuses et loin· 
tsines r6percussions qu'elles s'6tsient demand6 comment, pour I'avenir, on pourrait 
en empecher Ie retour ou tout au moins diminuer les risques de la guerre? 
. Elles s'6tsient tout d'abord senti Ie devoir d'alfirmer que, de celte demiilre guerre, 
Ie droit et la libert6 6tsient, avant tout, les vainqueurs et que la paix de demain, si 
on voulait qu'elle rot la paix et non une treve, devrait consacrer les principes pour 
lesquels avait Et6 remport6e la victoire. 

Mais, celte paix v6ritable, comment arriverait·on l la fonder et l la mainfenir? 

• • 
• 

C'est l celte question qu'a r6pondu Ie Pacte de la SociEt6 des Nations. 
Puisque toute guerre devait etre d6s0rmais, par la transformation 6conomique 

de monde, non plus un fait local, un mallimit6 frappant seulement ceux qui en 6taient 
directement responsables, mais risquait de s'6tendre au monde tout entier, n'6tsit·iI 
pas non seulement du devoir, mais de l'int6ret vital de tous, de rechercher une 
IIl6thode, de crEer une institution dont I'objet serait pr/!cis6ment de pr6voir et d'Eviter 
les causes de guerre et d'en limiter, tout au moins la d6sastreuse extension? 

Ce fut Il, vraiment, la pens/!e du Pr6sident Wilson et de ceux qui ont pris part 
avec lui aux d6libErations de I'HOtel Crillon, pendant la Conf6rence de 1919. Des 
divergences ont pu exister alors entre lui et nous, et des lacunes graves sont demeu· 
rEes dans Ia rEdaction du Paete, mais tous furent d'accord sur Ie but essentiel: cr4er 
entre les nations, capables de s"le'Ver a une conscience commune 4u bien et du mal, 
un accord solonnel en 'Vue d'assarer dans une paix, faite pour durer, I'ordre de 
l'humanit4. 

• • 
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La premi~re pens6e qui pouvait venir awe esprits ~tait celie du d6sarmement g6n6-
aI, id6e g6n6reuse A coup sflr, mais encore impr6cise et pr6matur6e. A la Haye, en 
899 et 1907, la question avait 6t6 pos6e par une autorit6 dont tout Ie monde, alors, 
econnaissait la puissance et croyait la force mat6rielle indestructible: celie du Tsar. 
~ais La Haye avait dfl s'arreter devant les obstacles de toute nature et se bomer 
cette solennelle affirmation: "La Commission estime que la limitation des charges 

~i1itaires, qui p~ent aetuellement sur Ie monde, est grandement d6sirable pour 
'aceroissement du bien-etre mat6riel et moral de I'humanit6." 

Aueune mesure pratique n'6tait indiqu6e, aueune sanction n'6tait pr6vue, et celui 
lui a I'honneur de parler en ce moment devant vous avait pu dire, Ie 14 novembre 
907: "Le d6sarmement, II nos yeux, est une cons6quence et n'est pas une· pr6pa
ation." 

Depuis la guerre, et par son fait meme, la question de la limitation des armements 
. 6t6 reprise sur un terrain plus circonscrit et plus solide. Les charges flnanci~res 
,crasantes qui r6sultent des cinq ann6es de guerre, suivies de cruels conflits 6cono
niques, oni insensiblement pr6par6 I'opinion et les gouvemements 1I admettre qu'un 
oyal et mutuel effort doit etre fait en ce sens. Washington a, SOUl une forme pres
ante, j'allais dire imp6rieuse, 6tabli d6jll, dans Ie domaine des armements mariti
nes, des Iimites qu'iI sera difficile de m6connaltre sans risquer les plus graves r6per
ussions. 

Mais, sur terre, la question est beaucoup moins avanc6e. Un fait domine toute Is 
liscussion. 

L'un des Etats vaincus, l'Allemagne, a pu sauver de la d6faite la plus grande partie 
Ie ses forces mat6rielles, son territoire n'a subi aucune des d6vastations dont ont 
ouffert la plupart de ses vainqueurs, ses grandes industries sont intactes, et, cepen
lant, elle se pr6tend incapable d'acquitter les delles dont elle avait reconnu la 16giti
nit6: loin, meme, de s'avouer vaincue, elle nie sa d6faite et Ie parti militariste chez 
Ue pr6pare ouvertement des projets de revanche. 

Et, depuis la Conf6rence de Genes, voici que, derri~re I' Allemagne, se pr6pare et 
:randit la menace formidable d'une Russie des soviets dont Ie trait6 de RaPallo a 
>rutalement manifest6 l'alliance 6troite avec Berlin. 

Comment, dans ce.q conditions, mesurer et garantir les n6cessit6a de Ia s6curit6 
les Etats qui veulent la paix? 

Comment, en outre, assu~era-t-on Ie reSpect des conventions 6tablies, 6tant don-
165 les sinistres progr~ ,de I'art de d6truire? Comment pourra-t-on d6noncer et 
nterdire les innombrables moyens qui permettent de pr6parer, sous une forme paci
Ique, d'apparence toute commerciale, les engins qui r6pandront tout l coup, soua 
es mers ou dans les airs, sur des surfaces immenses, 105 formidables explosions ou 
es empoisonnements mortels? 

La France ne s'est jamais relus6e II 1'6tude de la limitation des .rmements. Elle 
I, d'ailleors, donn .. d6jll I'exemple des r6ductions d'effectifs et de temps de service 
lui ne permettent, Il personne de la critiquer, mais elle veut 6tude sin~re. compl~te 
,t vraiment pratique du probl~me. 

Elle a, pour son compte, d~ 1919, ilIa Conf6rence de la Pail[, afflrm6, par deux 
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amendements au paete organisant, I'un, la vEri6cation des dEclarations d'effectifs et 
d'armements, l'autre, la constitution d'une force compos~e de contingents intema
tionaux, la nEcessitE de complEter toules les conventions qui rEgieront la limitation 
desarmements par des mesures ef6caces. 

En tout cas, les puissances signataires du pacte n'ont pas cru pouvoir fonder la 
paix sur la base encore incertaine de la limitation des armements. Elles consid~rent 
qu'elle en est un des ElEments nEcessaires, mais qu'i1 faut qu'elle soit prEsentEe aox 
dElibErations des Etats dans des conditions assurant la s~curitE de chacun et de tous • 

• • 
• 

Quelle est done la vraie mEtbode l suivre? Quel est Ie seul point lurnineox, d'une 
lurnii!:re telle qu'aucun souf6e humain ne Is puisse Eteindre ou obscurcir, qui per
mfottra de se guider dans Ie chaos des risques futurs de con6its mondiaux et de prE
server l'humanitE des catastrophes dont aucune Arne vraiment humaine ne peut sup
porter l'idEe sms horreur? 

C'esl sur Ie droit, Ie droit seul qlle pelll se IOMer l'tdiflce de La paix • 

• • 
• 

Aux termes du prEambule du pacte, Ie droit entre les nations se dERnit soit "par 
les prescriptions intemationales reconnues comme r~gles effectives de conduite entre 
les gouvemements", soit par "des traitEs ~dictant certaines obligations dans les 
rapports mutuels des peuples organisEs", soit, en6n, par la mise en pratique "des 
relations intemationaIes fond6es sur la justice et sur I'honneur". 

Cr6er entre les nations une association dont Ie but soit, pr6cis6ment, de respecter 
scrupuleusement ces ri!:gles soit contractuelles, soit fond6es sur la coutume et sur 
18 doctrine, iIOit, enRn, sur les donn6es de 18 morale, qui sont, en v6rit6, les memes 
entre les Etats et entre les individus' }, tel est Ie but l atteindre et telle est, en 
effet, la m6thode que se sont proposEs les auteurs du pacte, .pour dlvelopper La 
cooptration entre les nations et leur assurer La paix et La stcllriM. 

Tout Ie Pacte est Il. Et nons n'avons, d'aillears, fait, noarl'avons dit, que citer 
textuellement les termes memes de son pr6ambule oil sont co'l\dens6es les Id6es 
directrices et lormul6 ce qu'on peul appeler la philosophie du Pacte. 

II. S B S LIM IT E S B T SON 0 R G A N I SAT ION. 

Nous pouvons maintenant examiner sous quelle lorme ont 6t6 appliqu6esces id6es 
et c16crire Ie m6canisme, 6videmment lorl complexe, de III constitution de la Soci6td 
des Nations. 

Nons venons de dire que les nations veulent la paix, la s6curit6 ella coop6ration 
indispensables l la. vie universelle; mais elles veulent aussi passionn6ment une 

1) Voir -La Morale IDtemationalo-, confErence fait. 11. Facl1lt6 do droit de Paris, Ie 21 Jinvier 1922, 
par M. 1.6oa Bourgeois, BOBS 10 patronage de l'Institu.t des Hautes Etud.es Intemadonales. 
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autre chose. La guerre de 1914, Iib6ratrice des nationalit6s opprim6es, a rendu ce 
sentiment de la nationalit6 plus sensible et plus imp6rieux. Chacune veut maintenir 
jalousement son independance nationale et se r6server intact Ie libre exercice de sa 
pleine souverainete. 

On ne voulut donc pas, en 1919, creer, sous Ie nom de Soci6t6 des Nations, une 
sorte de sur-Etat; on voulut seulement constituer une association entre des nations 
libres et volonla/remen! pacifiques: nations grandes ou petites, 6galement souveraines, 
egalement pretes • contracter une mutuelle assurance de paix. Cette assurance 
devait avoir un double objet: Ie premier de se garantir les unes les autres contre 
tout risque de guerre, toute violation du droit, Ie second de se procurer les unes aux 
autres les bienfaits d'une v6ritable mutualite, c'est-l-dire un ensemble d'ententes 
pratiques qui substitueraient ll'6tat de concurrence et de rivalit6 ot! se developpent 
sans cesse les germes de conflit - un 6tat de solidarit6 profitable l tous. 

La Societ6 des Nations, si vous voulez bien la concevoir ainsi, va vous apparaltre 
non plus sous la forme d'un organisme supranational, aux initiatives tan tOt incjui6-
tantes et tantot inefflcaces, mais simplement, el dans ses limites vraies, comme un 
m6canisme qui Ie principe de I'unanimite 6tant admis pour la validite de toute d6cision 
importante, sera sans danger pour aucun Etat Elle se r6v61era d'abord utile, bientOt 
indispensable dans la complexit6 de la vie moderne; elle ne vaudra, d'ailleurs, que 
ce que vaudront les Etats eux-memes qui la composent . 

• • 
• 

Ses trois organes essentiels sont: I' Assembl6e, Ie Conseil et Ie Secr6tariat g6ne
ral permanent. 

L' Assembl6e est composee des repr6sentants de tous les Etats. 
Le Conseil est forme: 1· des repr6sentants des cinq grandes puissances (Ies 

Etats-Unis n'ayant pas ratill6 Ie Pacte n'01l1 pas sieg6 au Conseil, ce qui a r6duit, 
en fait, 11 quatre Ie nombre ci-dessus); 2· de quatre repr6sentants de quatre ,autres 
EtalS, qui ont ete d'abord la Belgique, Ie Br6sil, l'Espagne et la Gr~e, celle-ci 
remplacee par la Chine, en 1920. 

Enlln, Ie Secretariat g6neral est compost!, 11 I'image de I' Assembl6e, d'un person
nel appartenant 11 tous les Etats; il constitue peu 11 peu un cadre solide de techniciens 
et assure des methodes de coop6ration intemationale, qui permettent un travail !rue
tueux, utile 11 tous. 

Le Conseil et I' Assembl6e ne peuvent prendre, nous I'avons dej. dit, lucune 
decision qu'l I'unanimite. Tous les Etats membres de 1a SOO6t6, tous grands ou 
petits, sont 6gaux devant Ie droit, tous ont un droit ega! • manifester leur volont6 par 
leur vote. L'unanimit6 est la sauvegarde de II souverainet6 des Etats. 

En fait, les difllcult6s que pouvait faire craindre cette obligation ne se sont pas 
produites. La n6cessit6 de l'unanimit6 I entraln6 la n6cessit6 des transactions hono
rables, et d6termin6 les accords. 
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m. LB RHONB DU DROIT: LA COUR DB lUSTlCB. 

Pour bien marquer I'esprit qui les animait et celui qu'ils soubaitaient maintenir 
. d6s0rmais dans les relations entre Btats, les fondateurs de Ia Soci6t6 des Nations 
n'ont pas seulement inscrit, au frontispice du paete, ce principe suivant lequel: "Ies 
hautes parties contractantes s'engagent: l observer rigQureusement les prescriptions 
du droit international .•. , l faire regner la justice", i1s ont l I'article 14, impos6 
au Conseil la lonrde tache "de pr6parer un projet de Cour permanente de justice 
internationale et de Ie soumettre aux membres de Ia SociiSt6". 

Le Conseil, d~ sa seconde session, s'est nils l I'muvre, en nonunaitt Ie ComiI6 
de juristes charg6 de pr6parer Ie statut de la Cour. Ie consid~re comme un des plus 
grands honneurs de ma vie d'avoir 6t6, a& Conseil, Ie rappOrteur et, l l'Assem
bl6e de 1920, Ie pr&>ident de Ia Commission pr6paratoire de la Cour de justice et 
d'avoir vu son statut d66nitif, pr&>entiS par nous ll'Assemhl6e, adopt6 par elle en 
d6cembre 1920 et ratifl6 presque aussit6t par trente-deux Btats. 

Bn6n, en septembre 1921, conform6ment 1 ce statut de Is Cour, l'Assembl6e ~t 
Ie Conseil, triomphant des dif6cult&> jusqu'alors insurmontables qui s'6taient toujours 
oppos6es 1 Ia r6partition des si~ges entre les Btats, se mirent d'accord, dans un 
admirable 61an de solidarit6, pour Ie choix des ooze juges titulaires et des 
quatre juges suppl6ants qui constituent d66nitivement Ie tribunal supreme des nations 
civilis6es. 

Ceux-ci se sont r6unis, pour une premi~e session, 1 La Haye, Ie 15 f6vrier 1922. 
Pour Ia premi~re fois, l'humanit6 tout enti~re, peut-on dire, s'est unie pour se don
ner l elle-meme une Cour supreme de justice. Bt les Btats-Unis d'Am6rique ne se 
sont pas abstenus: ils ont particip6, par l'interm6diaire de leur grand jurisconsulte 
et· homme d'Btat, M. Blihu Root, l 1'61aboration du statut de la Cour, et un grand 
magistrat am6ricain, M. Moore, si~ge parmi les juges. La pr&>idence de la Cour a 
616 r6serv6e l un juriste des Pays-Bas, M. Loder, et la vicepr&>idence d6volue 1 
un PranGais, notre cher et Eminent confr~re Andr6 Weiss. 

Bn instituant, au milieu des nations, un organisme non politiqlle, purement judi
ciaire, lID tribunal compos6 non pas de repr&>entants de tel ou tel Btat, mais de 
jurisconsultes cor.nus et respect6s du monde entier et charg&>-1¥Wiuement de dire 
Ie droit dans les dilf4!rends ou les con6its qui surgiraient entre les Btats, la Soci6t6 
des Nations a constitu6 I'organisme qui deviendra, comme I'a 6t6, au XllIo si~le, 
1 l'int6rieur des Btats, I'institution des justices nationales, la pierre angulaire d'un 
nouvel ordre intemationol. Les sentences d'un tel tribunal, constitu6 avec Ie con
sentement de toutes les nations, auront une autorit6 morale telle que la r&>istance 
1 sea d6cisions cr6erait, 1l'Btat rebelle, une situation intol6rable et Ie r6duirait, quels 
que soient sa puissance matErieUe et son audace, au plus redoutable des isolements. 

Quelles que puissent etre, d'ailleurs, les sanctions qu'une convention internatio
nale pourrait 6dicter pour l'exEcution des mesures prescrites, I'opinion universeUe 
les accueillera plus facilement si elles 6manent d'une sentence judiciaire plutOt que 
d'une d6cision de caract~re politique . 

• • 
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Le statut de la Cour ne lui donne encore, en r~gle generale, qu'une competence 
facultative. 

Mais, d'une part, les traites qui ont termine la grande guerre comme ceux qui 
,se sont conclus depuis, lui donnent tous, pour un certain nombre d'objets particuliers 
(questions de travail, de transport, etc.), la comp6tence obligatoire. 

D'autre part, • I' Assemblee de 1920, s'est dessin6 un mouvement tel en faveur 
de la comp6tence obligatoire que, pour donner satislaction • un grand nombre de 
representants, nous avons dO introduire une clause permettant aux Etats qui Ie desi
rerit de s'engager • reconnaltre la comp6tence obligatoire de la Cour, soit sous 
reserve de reciprocit6, soit pour des objets determines, soit d'une la~on absolue. 
Et, actuellement, d6jl, dix-huit Etats ont signe cette clause. 

Tous ces laits montrent bien I'esprit qui a anim6 les londateurs et qui inspire 
chaque jour davantage les membres de la Societ6 des Nations. lis marquent d'un 
trait essentiel la haute signification de I'organisme judiciaire qui vient de naltre et 
les accroissements d'autorit6 qui lui paraissent assures pour I'avenir: 

La Cour de justice ne va d'aiJIeurs pas manquer, d~ sa premi~re session regu1i~re 
flx6e au mois de juin, de mati~res soumises • son examen. Deux demandes d'avis, 
dont I'une lormul6e par Ie Gouvernement Iran~ais, lui ont ete envoy6es par Ie Con
seil: "1° La competence de I'organisation internationale du travail s'etend-eUe • la 
r6glementation internationale des conditions du travail des personnes employees 
dans I'agriculture? 2° Le delegue ouvrier des Pays-Bas l la troisi~me session de la 
Conference internationale du travail a-t-i1 6t6 designe en conformit6 des dispositions 
du paragraphe 3 de I'article 389 du traite de Versailles?" 

Pour la Soci6t6 des Nations I'institution de la juridiction supreme est Ie plus clair 
des symboles: elle afflrme que Ie r~gne du droit est la condition necessaire de I'ordre 
dans I'Humanit6. 

IV. LE MAINTIEN DB LA PAIX: a) LBS ARTICLBS Ia.l 15 

DU PACTB. 

Bxaminons maintenant Ie m6canisme int6rieur de la Soci6t6 des Nations et les 
moyens dont eUe dispose, ell fait, pour atteindre, dans les Iimites et sous I. sauve
garde du droit, ses fins r6elles: Ie maintien de 1a paix, et d'une paix cimenttle par 
la coop6ration de tous ses· membres, sur toUs les terrains, dans tous les domaines de 
la civilisation. 

• • 
• 

D'abord, Ie 11Ulintien de la pai%. 
Les Etats membres de 1a Soci6te des Nations ont, en signant Ie pacte, pris deux 

engagements; I'un, celui de I'article 10, consiste • respecter et • maintenir l'int6-
grit6 territoriale et I'independance politique des membres de I. Soci6t6; I'autre, 
celui de I'article 12, • ne pas, en cas de dilf6rend avec un autre Etat, recourir I 1a 
guerre avant d'avoir essay6 d'un r~glement pacifique. 
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. C'est bien peu, dira-t-on. C'est vrai. Mais n'oublions pas quenous partions 
d'un v6ritable 6tat d'anarchie internationale et que, je I'ai dit, la guede, si eUe avait 
pouss6 I'opinion publique 1 d6sirer ardemment qu'une guerre universelle telle que 
celie de 1914 ne recommen~t jamais, avail, en meme temps, exalf6 dans tous les 
Etats I'admirable sentiment national auquel, aux yeux du monde entier, 6tait due la 
vicwire de la libert6 et de Ia justice. 

Les engagements limit6s des articles 10 et 12 6tant accept6s, Ie Pacle imagina, 
d'ailleurs, toute une proc6dure 1 laquelle il devenait difftcile d'6chapper. 

Par I'article II, d~ qu'une menace de guerre apparalt, qu'elle alfecte directement 
ou non I'un des membres de la Soci6t6, ou toutes les lois qu'il est 1 craindre que 
la pRix puisse etre troubl6e, Ie Conseil de la Soci616 des Nations, soit • 1& demande 
de I'un de ses membres, soit automatiquement par l'inlerm6diaire du secr6taire 
g6n6ral, doit 511· r6unir imm6dialement et d6lib6rer. . 

D'autre part, les articles 12, 13 et 15 olfrent 1 chacun des Etats membres de la. 
Soci6t6 les proc6dures les plus diveflle5 pour leur permettre de r6gler les dili6rends 
qui peuvent surgir entre eux ou avec un Etat non membre de la Soci6t6. 

C'est d'abord, s'il s'agil d'une question susceptible d'une solution de droil, la 
COUI de justice, ou bien, si les Etats Ie pr6f~rent, I'arbitrage, soit par l'interm6diaire 
de la Cour permanenle de 1907, qui subsiste, soit par Ie choix direct des parties. 

C'est enlln, s'il s'agil'd'une de ces nombreuses difllcult6s politiques, oil il serait 
bien difllcile de donner, juridiquement et absolument, tort ou raison ll'un des adver
&aires, oil, seuls, Ia conciliation, Ie compr~mis sont possibles, Ie ConseU lui-meme 
qui s'olire aux conlestants pour essayer de trouver avec eux-memes Ie terrain d'en-

. lenle et de r6tablir I'accord, sans dommage v6rilable pour aucun des int6rets vitaux 
de I'un ou· de l'aUlre, et sans qu'il soit louch6 au plus sensible, au plus dangereux 
des mobiles qui d6chalnent les passions et d61erminent les conftits sanglants, Ie 
point d'honneur. 

• • 
• 

Celte m6thode d'examen par Ie Conseil est-elle elftcace? On a commenc6 par 
en douter, presque par 1& tourner en d6rision. 

Or, les faits ont r6pondu aux railleurs et d'une fa90n telle que Ie scepticisme a 
dB faire place 1 la conftance et au respect 

C'est en eliet, par celie m6thode, qui s'est alllrm6e chaque jour plus effleaee, 
que la Socil.t6 des Nations a r6solu d6jl Ja grave question des lies Aland, apais6 
Ie dili6rend entre Ia Serbie et l'Albanie; qu'elle a arr&t6 tout au moins les hostilil6s 
et maintenu un 6tat de paix entre la Pologne et la Lithuanie. 

COest enftn ainsi qu'elle II r6g16 une question des plus graves et dont la solution 
int6ressait toule la paix de I'Europe, celie de la Haute-Sil6sie, lei, ce n'6tait pas, 
en r6a1it6, un conllit entre I'AlIemagne et la Pologne, mais une impossibilit6 de 
s'entendre entre la France et I' Angleterre sur Ie r~glement que l' Allemagne et la 
Pologne s'6laient oblig6es 1 accepler. Le partage de ce que I'on appelait Ie triangle 
industriel 6tait consid6r6 comme impossible 1 raison de la grandeur des int6r&ts -

La Socl ... du N.tlou. I .. 
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mines et metallurgie - engag6s dans Ie territoire conteste. Et cependant Ie Con
seil a pu resoudre toutes les difficultes. 

Par une etude approfondie et strictement impartiale, qui dura plus de six semai
nes, tenant scrupuleusement compte des prescriptions du trait6 de Versailles et cher
chant leur conciliation necessaire avec les divers interets economiques en jeu, Ie 
Conseil parvint II assurer Ie partage, dans des conditions qui donnent satisfaction 
aux interesses directs et preserve I'avenir. 

Si la Societe des Nations a pu, dans ce cas exceptionnellement dangereux, aboutir, 
III oli les puissances avaient echoue, c'est grAce II son esprit d'independance et 
d'equite, II ses methodes d'examen, prudemment objectives et desinteressees, de tous 
les elements du probleme. 

Une libert6 de jugement aussi complete peut-elle etre assuree aux Gouvemements, 
necessairem,ent attentifs, avant tout, II leurs propres interets particuliers, sans cesse 
infiuenc6s par les mouvements variables de leur politique interieure et toujours 
menaces d'une chute, dont I'apprehension les paralyse pendant les negociations ou 
dont 1'6v6nement peut II toute heure rendre precaire I'accord qu'i1s auront prepar6? 

L'organisme de la Societ6 des nations est permanent. II puise dans cette perma
nence meme une force durable, qui permet une action continue. Non seulement il 
parle au nom de I'ensemble des cinquante puissances qui composent la Societ6 
et sous Ie contrOle de I'opinion publique universelle, mais il peut suivre, en fait, 
devant cette opinion publique, I'execution de ses decisions. C'est ainsi, qu'en ce 
qui concerne la Haute-Silesie, Ie Conseil a pu, par l'intermediaire d'uo pr6sident 
nomme par lui, M. Calonder, ancien president de la Confederation helvetique, diriger, 
entre Polonais et Allemands, les negociations longues et laborieuses qui ont abouti 
II la conclusion d'une convention 6conomique etablie sur les bases /lx6es l Geneve. 
M. Calonder a d'ailleurs ete nomme pr6sident de la Commission mixte et exercera les 
pouvoirs d'arbitre dans toutes les' difficult6s d'application qui pourront survenir. 

V. L E M A I N TIE N DEL A 'P A I X: b) LAP ROT E C T I 0 r+ DES 

MIN 0 R I T E S. - L E SMA N D A T S (art. 22). 

Ce caractere permanent de la Societ6 des Nations comporte, d'ailleurs, d'autres 
et tres interessantes consequences. 

II n'y a pas que les differends entre les Etats souverains qui menacent I'ordre et 
la paix du monde. A I'i~terieur meme des Etats, des confiits peuvent surgir dont 
la repercussion au dehors sera redoutable; I'opposition d'une minorit6 r6s0lute 
peut determiner la formation de groupements rivaux dont les chefs chercheront 
au dell des frontieres un point d'appui. Commeni, sans porter atteinte • la sou
verainete de l'Etat menace, peut-i1 etre permis et possible d'intervenir? 

Les puissances alli6es, au moment de la signature des trait6s de paix ont bien 
pressenti Ie peril et, dans plusieurs de ces trait6s'), des clauses ont 6t6 intra
duites pour assurer, suivant des regles assez precises, la protection des minoritlls. 

1) Traites des Puissances alliu. avec I. Polo~e, avec II Tcb6co-SJovlqaie" avec JI Roamaoie, avec: 
Ie royaume des Serbes, ero.tes et Slovhes, avec r Autricbe. 
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Cette protection est l Ia fois one condition de la pail!; et une mesure d'bumanit6. 
Mais l qui pouvait-on confler la garde de ces regles et demander d'en reprimer 

.Ia violation? Co ne pouvait atre qu'l un organisme l la fois independant des 
Etats et permanent; et c'est, en eliet, l la Societe des Nations que Ie rllie de 
tutenr des faibles et de garant des Iibertes n6cessaires l tons les hommes a et6 
confle, augmentant sinsi d'autant son autorit6 morale dans Ie monde . 

• • 
• 

C'est dans Ie mame esprit qne les anciennes colonies allemandes et certains 
territoires detaches de l'Empire tnrc n'ont 6t6 remis par les traites. aux puissances 
victorieuses, que sons des conditions tout l fait 1imit6es. Ces puissances n'appa
raissent ici que comme des mandataires de Ia Societe des Nations et ct;1Ie-ci n'est, 
du reste, elle-mame, que Ie lidei-commissaire de I'ensemble des membres de I. 
Societ6. 

C'est sinsi, 6ga1ement, que des pouvoirs de contrllle, de protection au meme 
d'administration, ont pu atre donnes l Iii. Societ6 des Nations dans des territoires 
qui, ponr deS raisons de justice on de necessite politi que et morale, ne devaient 
!tre donnes au Iaiss6s, d'one fa~ temporaire au permanente, l aucun Etat par
ticulier. Nous voulons parler du regime de la Sarre et de Dantzig. 
. La situation sur ces deux territoires 6.tait particuli~rement diflicile. Or, iI est 

bien remarquable que II ob 1es risques de conllit paraissaient les plus grands, 
grAce l I'esprit de mesure et d'6Qu;te qui inspira sans cesse Ie Conseil, grice 
l ce qu'iI n'oublie jamais qu'n est Ie representant de I'opinion des Etats civilises, 
les organes intermediaires de Ia Societ6 des Nations: Gouvemement de Ia Sarre, 
Haut-Commissariat de Dantzig, ant exerc6 leur pouvoir sans que Ia paix et I'ordre 
aient jamais cess6 de regner. 

II y a llune forme d'action internationale dont Ie developpement clans I'avenir 
peut !tre considerable. 

VI. LES SANCTIONS, ARTICLES 8,9 et 15. LE'S LACUNES 

DU PACTE. 

J'ai mis en lumi~re les avantages que pr6sente l mes yeux, pour I'ordre inter
national, Ie m6canisme permanent des divers organes de la Societe des Nations, 
mais je ne prononce pas ici un panegyrique, j'expose objectivement, j'oserai dire 
scienti6quement, les lois int6rieures d'un m6canisme international et les resal
tantes des forces qui peuvent s'y combattre ou s'y concilier. Or, dans toutes. 
ces interventions de Ia Soci6t6 des Nations, n ne faat pas perdre de vae, comme 
je I'ai indiqu6 d~ Ie cf6but, qu'n ne s'agit jamais d'une action spontan6e, per
sonnelle, d'un organisme agisSant, pour sinsi dire, en dehors des Gouvememenls~ 
II n'y a Il qu'un mecanisme que les Gouvemements ont cree eux-memes, qui 
est toujours, et II tous moments, II leur disposition, dont c'est II eux de se servir, 

iIII' 
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et oli leur souverainet6 ne peut jamais se trouver engag6e II leur insu. C'est 11, 
dans la souplesse, dans la vari6t6 inflnie de ses modes d'action, la source durable 
de l'autorit6 de la Soci6t6; mais c'est Il, aussi, suivant Ie point de vue auquel on 
.se place, que peut etre sa faiblesse. 

La Soci6t6 des Nations n'a point de force ext!cutive. Comment assurera-t-eUe, 
en cas de manquement au Pacte, les sanctions de ses d6cisions? 

• • 
• 

II faut, pour· bien juger Ie sys~me cr66 par Ie Pacte en ce qui conceme les 
obligations rt!elles des Etats et la sanction de leurs obligations, rapprocher les 
articles 8, 9 et 16 du Covenant. 

L'article 8 6tablit en principe II n6cessit6 d'une r6duction des Irmements et 
les conditions tb60riques de cette limitation: 

a Art. 8. - Les membres de la Soci6t6 reconnaissent que Ie maintien de I. paix 
exige la r6duction des armements nationaux au minimum compatible avec Ia 
s6curitt! nationale et IVec l'ex6cution des obligations intemationales impos6es par 
une action commune." 

aLe COnseil, tenant compte de la situation g60graphique et des coJlditions sp6-
ciales de chaque Etat, prepare les plans de cette rt!duction, en vue de I'examen et 
de la dt!cision des divers Gouvemements." 

Et Ie meme. article, 1 son dernier paragraphe, cr6e entre les Etats une obligation 
morale, celie de se renseigner mutuellement: 

aLes membres de la Soci6t6 s'engagent 1 6changer, de la mlni~re II plus franche 
et la pIuS compl~te, ·tous renseignements relatifs 1 l'6chelle de leurs Irmements, 
it leurs programmes militaires et navals et 1 la condition de celles de leurs indu
stries susceptibles d'i!tre utilis6es pour la guerre." 

L'article 9 crt!e uno commission militaire permanente sans autre pouvoir qu'un 
droit d'avis it donner au Conseil: 

"Art. 9. - Une Commission permanente sera formt!e pour donner IU Conseil 
son avis sur l'ex6cution des dispositions des articles 1 ot 8 et, d'une fa90n g6nt!rale, 
sur les questions militaires et navales." 

Je vous ai d6jil rappel6 les deux amendements fran~is par lesquels DOUS IVOns 
essay6, 1 la Conf6rence de la Paix, d'introduire dans Ie Pacte deux dispositions 
importantes, I'une tendant iI la v6riflcation mutueJJe des d6clarations faites par 
les Etats sur leurs forces militaires; I'autre iI la pr6paration des mesures militaires 
qui pourraient 6ventuellement Ipparaltre conune n6cessaires. 

Ces probl~mes sont encore aujourd'hui 1l'6tude dans les commissions techniques 
de la Soci6t6. L'heure viendra bientat oli iI faudra les envisager directement et 
les resoudre. 

Mais, dira-t-on, iI y a un article 16 qui pr6voit les mesures 1 prendre en cas 
de violation des r~g1es du Pacte et notamment de I'article 12. 

D'apr~ I'article 16, les sanctions pr6vues sont de deux sortes: sanctions diplo
mattiques et 6conomiques, sanctions militaires. 
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Nous ne nions pas I'importance des premi~res, mais nous en avons mesur6, 
pendanl: la guerre, toutes les diflicUIt6s d'application, et les discussions qui se 

. sont poursuivies 1 la Commission du Blocus, puis 1 l' Assembl6e de Gen~ve, 
sur la 'port6e exacte de ce paragraphe de I'article' 16, ont mis en lumi~re que, 
pour Ie plus grand nombre des Etats de 1a Soci6t6, c'est 1 chacun d'eux, jugeant 
dans sa pleine Iibert6, qu'iI appartient de dklarer s'il se trouve en pr6sence d'une 
violation des engagements pris et, par cons6quent, s'i1 doit appliquer Ie blocus. 

On voit 1 queUes incertitudes est expos6e la mise en mouvement de la principale 
des sanctions 6conomiques. 

Quant aux sanctions militaires, les prescriptions se r6duisent 1 ceci: "En ce cas, 
Ie Conseil a Ie devoir de recommander aux ,divers Gouvemements int6ress6s les 
effectifs inilitaires ou navals par lesquels les membres de la Soci6t6 contribueront 
respectivement' aux forces arm6es destin6es 1 faire respecter les engagements de 
la Soci6t6." 

Le Conseil n'a donc que Ie devoir d'acfresser ses recommandations aux membres 
de la Soci6t6, chaque Etat restaut Iibre de les suivre ou de demeurer dans I'inaction. 

C'est une, cause de faiblesse certaine, mais elle tient au principe fondamental de 
la souverainet6 des Etats qu'on n'a pu songer 1 comhattre, et dont l'exp6rience seule 
pourra montrer les limitations possibles et sans danger. 

Bomons-nous 1 dire que les inqui6tudes que laisse dans I'esprit Ie d6faut de 
sanctions de certaines dispositions du Pacte ne se sont pas jusqu'icl r6alis6es. 

Un exemple de I'an deniier dans I'affaire polono-lithuanieDl!e a montr6 Is bonne 
volont6 des membres de la Soci6t6 1 r6pondre l'l'appel du Conseil. 

Conform6ment 1 un plan pr6a1ablement trac6 par Ie mar6chal Foch, sept Etats l 
la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, I'Espagne, les Pays-Bas, la Su~de 
et Ie Danemark se sont spontan6ment'offerts II. fournir des contingents pour la forma
tion d'une force intemationale sur Ie territoire contest6. 

Une opposition de la Suisse, opposition qu'elle roconnut d'ailleurs, plus tard, etre 
n6e d'un malentendu, amena seule I'abandon de ce programme, qui eOt sans doute 
permis, iI y a plus d'un an, Is solution d'un diff6rend encore pendant aujourd'hui. 

* * • 
N6anmoins, i1 y a 11 un d6faut et une contradiction: On ne voit pas comment une 

limitation obligatoire des armements pourrs litre impos6e 1 des Etats, qui ne seront 
pas sars d'lItre efllcacement prot6g6s par la Soci6t6 en cas d'agression. ' 

Aussi ne faut-il pas nous 6tonner si, meme avant Genes, de nombreux pactes 
de garantie se sont incrits 1 I'ordre 4u jour des chancelleries, et nous ne devons 
pas oublier que Ie Pacte lui-mllme autorise, par son article 21, toutes les ententes 
r6gionales, tous Iss accords d6fensifs ayant pour but Ie maintien de la paix. 
Apr~ avoir montr6 que la Soci6t6 des Nations, telle qu'eJle existe actuellement, n'a ' 

pas 1 sa disposition toute 1a force mst6rieJle et, par cons6quent, toute la puissance 
d'action que la France aurait souhait6 lui voir donner, nous devons pourtant cons
tater que, dans Iss limitss que je me suis efforc6 de d6terminer, elle repr6sente 
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une force morale extr~mement puissante; elle constitue un ensemble de moyens 
d'action, de m6thodes, de proc6dures qui en ont d6j1l fait, dans plusieurs circon
stances graves, et avec l'adh6sion croissante des Gouvernements, svec l'sdh6sion 
plus certaine encore de l'opinion universelIe, l'instrument efflcace et Ie seul existant 
du maintien de la paix. 

VII. LA CO 0 PERA TI 0 N I NTE RNA TION ALE. 

11 me reste Ii vous indiquer, et d'une fa~on tr~ b~ve, quel instrument efflcace 
elle est 6galement pour la coop6ration internationale, dans toutes les branches de 
l'activit6 humaine, et par III encore, quelle ouvri~re indispensable du d6veloppe
ment de la civilisation. 

L'artic1e 23 du pacte charge la Soci6t6, d'une part, de prendre les dispositions 
n6cessaires pour garantir et maintenir 1a libert6 des communications et du transit 
et assurer un ~quitable traitement du commerce, d'autre part, de veiIIer aux mesures 
n6cessaires pour pr6venit et combattre les maladies contagieuses et triompher des 
fl6aux sociaux comme la traite des femmes et des enfants, Ie traflc de l'opium et des 
drogues nuisibles, etc . 

. C'est en ex6cution de cet article que Ie Conseil a constitue un certain nombre 
d'organismes techniques tels que Ie Comit6 6conomique et financier, Ie Comit6 
consultatif des communications et du transit, Ie Comito! d'hygi~ne, etc. 

Je ne puis, aujourd'hui, vous donner m~me un r6sum6 de tout Ie travail d6jll 
accompli par ces diff6rents comit6s. Je voudrais, simplement, vous en d6crire Ie 
fonctionnement. 

Ces comit6s, form6s des techniciens les plus r6put6s, sont des centres d'ttudes 
purement consultati/s, plac6s sous Ie contrille direct du Conseil. lis n'ont pas d'ini
tiative propre, mais iIs 6tuclient l leur point de vue sp6cial les questions qui leur 
sont soumises par Ie Conseil; iIs pr6parent Ie travail des conf6rences intemationales 
que Ie Conseil ou l' Assembl6 ont d6cido! de convoquer. 

C'est ainsi que se sont tenues, en 1920, la Conf6rence flnanci~e de Bruxelles 
dont vous a rendu compte notre 6minent confr~re, M. Ador; ·en 1921, celIe de 
Barcelone sur les transports qu's si briIlamment pr6sid6e M. Hanotawc. Co sont 
ces conf6rences qui discutent les projets de conventions; . qui. doivent etre transmis 
- si rien dans leur tex~, ne paralt contraire ll'un des principes du Pacte, - par 
l'intenn6diaire du ConseiI, allx clilf6rents Etats, pour ratification. 

Mais, ces conf6rences une fois terinin6es, I'organisme technique de Is Soci6t6 
des Nations, qui avait prt!par6 leur traVail, subsiste, et c'est l lui que revient natu
rellement la suite l donner aux recommandations de la Conf6rence, I'examen des 
questions dont elle peut avoir demand6 l'6tude. Des relations pennsnentes 8'eta
bUssent ainsi entre les Elats sur tous les objets qui ont 6tt! confl6s par Ie Pacte l I. 
Soci6t6 des Nations. 
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L'importance pratique de ces conferences internationales, reunies apr~ une seri
euse preparation technique, n'a plus besoin d'6tre demontr6e. Vous .avez unanime

. ment applaudi Ie magistrai expose fait ici par M. Ie president Ador des travaux de la 
Conference de Bruxel1es qu'U avait presidee avec une autorit6 'et une methode 
admirables. 

Je me reprocherais de revenir ap~ lui sur ce sujet, mais qu'U me soit permis 
de dire que la grande Conference europeenne convoquee • Genes, avec tant de 
solennite et de retentissement. a dll reconnaltre la valeur et la solidite des etudes 
faites sur nos initiatives dans les dilferents domaines techniques qui appartiennent 
• la Societe des Nations, • tel point qu'el1e a simplement renvoy6 • cel1e-ci toutes 
les questions dej' abordees par nous • Bruxel1es. Barcelone, Varsovie, etc. 

Des organismes anim6s de I'esprit de juStice et de solidarite, deBni dans Ie pr6-
ambule du Pacte, possedant les moyens d'action que lui donne I'adhesion de plus 
de cinquante EtalS, muni des instruments de travail que nous vous avons indiques, 
se trouvent naturellement tout designes pour accomplir non seulement les muvres 
humanitaires qui nous etaient expressement confi6es par Ie Pacte, mais aussi 
toutes cel1es que les circonstances peuvent .rendre necessaires. C'est ainsi que la 
Societe des' Nations a ete chargee du rapatriement des prisonniers 'de guerre, de 
la lutte contre Ie typhus dans I'Europe orientalJl. de la question des r6fugies rus
ses, etc. 

En deux mots, c'est la vie internationa~e el1e-meme qui se d6veloppe ainsi, dans 
toutes ses complexites, avec ses mi~res inEvitables subies en commun, comme 
avec ses avantages certains multiplies par I'el'lort de tous. Ainsi se forme peu • peu, 
comme insensiblement. entre les nations associes, tout un reseau d'muvres de 
pacifique cooperation qui leur permet de se mieux comprendre et de s'elever • la 
vue du bien genera,l de l'humanit6. 

• 

J'ai laiss6 de c6te tout Ie probl~me du travail, remis, par Ie Traite, au Bureau 
i'.!ternational du Travail cre6 par la Partie 13 du Traite, sur des bases tout. fait 
dictinctes de ce!\es de la Soci6t6 des Nations, presque co~pl~ement autonome, 
et qui demanderait .. litre expose dans une communication sp6ciale. 

VIII. LES PERILS EXTERIEURS. 

J'ai resum6 aussi exactement que possible les services rendus par la Societ6 
des Nations, les raisons qu'el1e nous donne dej' d'esperer en son, developpement 
et les lacunes que presente son statut et qu'i1 sera n6cessaire de combler un jour. 

J'ai dit comment, • la defiance envers el1e, avait succed6, peu • peu, un, senti
ment de conllance et de respect. Nous avons montr6 la force morale qui lI'attache 
desormais • ses decisions, rendues au nom de tous les peuples civilises. 

Et nous avons cite plus d'un CBS, comme ceux des lies Aland, de I' Albanie. ' de 
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la Haute-Sil6sie, ou elles oDt sufll l apaiser d'.bord les passions, l 6viter les 
risques de conllit arm6, enlln l r6gier d611nitivement des diff6rends qui semblaient 
insolubles aux puissances int6ress6es. 

Permertez-moi de revenir en quelques mots sur certe question de la Haute-Sil6sie, 
qui vient de recevoir son ach~vement l notre derni~re session. 

Dans la r6solution de principe qu'avait rendue· Ie Conseil au mois d'octobre 
dernier, sur Ie partage du territoire contest6, iI tltait pr6vu qu'une convention, dont 
les grandes Iignes 6taient. indiqu6es, serait pass6e en vue de concilier tous les 
int6r6ts rnat6riels que repr6sente la Haute-Sil6sie pour la Pologne et pour I' Aile
magne. 

Les difllcult6s de la tilche avaient d'abord fait naltre bien des doutes et soulev6 
des protestations et des essais de r6sistance. La sentence 6tait sans doute 6quitable, 
car cette convention, qui contient l elle seule plus d'articles que Ie Trait6 de Ver
sailles, a 6t6 d611nitivement sign6e devant nous l Gen~ve pendant la session de 
mu et vient d'6tre ratill6e par Ie Reichstag. 

Je suis heureux de pouvoir citer ici Ie discours prononc6 par M. Calonder lars 
de cette signature et ceux des deux pl6nipotentiares polonais et allemand. lis 
vous apparaltront comme l moi bien signillcatifs. Non seulement, M. Calonder 
a tenu l afllrmer sa conllance dans les m6thodes et dans I'esprit de la Soci6t6 et 
dans l'efllcacit6 de la coop6ration internationale qu'elle repr6sente, mais les deux 
parties se sont formellement jointes l lui. Vous remarquerez ces paroles du d616gue 
allemand: "Pour rendre. justice il. 1& solennit6 du moment, a-t-i1 dit, nous ne devons 
pas seulement regarder en arri~re, nous ne devons pas seulement lIxer notre atten
tion sur Ie pr6sent, nous devons diriger nos regards vera I'avenir .•. Nous souhaitons 
et nous esp6rons que notre muvre puisse constituer une base solide pour la 
prosp6rit6 de la Hal.tte-Sil6sie, pour 1'6tablissement de rapports de franchise et 
de bon voisinage entre I' Allemagne et la Pologne et pour Ie d6but d'une nouvelle 
organisation des choses telles que vous Ie souhaitez, Monsieur Ie pr6sident, et 
avec vous, la plus grande partie du monde •.. " 

Je crois que cet exemple est la meilleure des r6ponses 1 ceux qui croient bon de 
douter de la Soci6t6 des Nations. 

• • 
• 

Ce n'est pas que nOUS.De sentions tous les p6rils qui peuvent la menacer, non 
plus l raison de certaines imperfections de ·~n statut, mais pour des causes qui lui 
sont ext6rieures. 

Au cours de ces deux prerni~res ann6es d'existence, on a souvent opp0s6 1 Ia 
Soci6t6 des Nations Ie Conseil Supreme, la Conl6rence des Ambassadeurs, et elle 
paraissait II beaucoup une bieD petite personne supra de ces autorit6s souveraines. 
Cependant, elle a reussi III ou Ie Conseil Supreme lui-meme avait 6chou6. Hier 
encore, lorsqu'a 6t6 convoqu6e, avec un 6clat extraordinaire, Ia Conl6rence de 
Genes, on a proph6tis6 qu'elle ferait disparaltre Ia Soci6t6 des NatiollB. La Con
f6rence de Genes, c'6tait une Conf6rence comprenant, eolln, tous los peoples 
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d'Europe, y compris I' AIlemagne et Ia Russie, sans lesquels I'Europe ne pouvait 
se reconstruire. 

On ne parlait pas, bien entendu, des Etats-Unis d' Am6rique, toujours absents, 
bien qu'on ellt d'abord compt6 sur eDX. 

Or, des joarna1istes am6ricains sont arriv6s de aenes pour assister 1 n06 
MIib6rations du Conseil. Je voildrais que vous ·Ies eusSiez entendus exprimer leur 
opinion sur les deox organismes qu'ils venaient de ·voir fonctionner. Qu'i1 s'agft de 
I'esprit qui les animait, qu'D s'agft des m6thodes employ6es, de. la pr6paration 
impartiale de toutes les questions, qu'i1 s'agft des r6sultats obtenus, sur tous les 
points, I'exemple donn6 par Ie Conseil leur a sembl6 probant et nous sommes 
assur6s qu'i!s ont port6 leur t6moignage al! dell de I' Atlantique. 

Vous savez, du reste, que les seules commissions f1nanci~re, 6conomique, des 
transports qui aient donn6 1 Genes quelques resultats, ont toutes pris comme base 
de leurs travaox les travaox memes de la Soci6t6 des Nations et lui ont renvoy6 
I'ensemble des J"eCOmmandations sur lesquelles Ia Conf6rence s'6tait mise d'accord. 

Je crois que nul ne me d6mentira si j'afflrme qu'ap~ Genes, la Soci6t6 des 
Nations apparalt, aox yeox de toas, comme I'organisme Ie plus capable, j'allais 
dire Ie seul capable, de pr6parer r6ellement, dans Ie domaine pratique, la coop6ration 
fructueuse des activit6s humaines, et, de poursuivre sur Ie terrain politique, une 
muvre solide et durable de pacification. 

• • 
• 

Une demi~re critique, la Soci6t6 des Nations ne vivra pas, parce qu'elle n'est pas 
universelle. Certes, noDS regrettons profond6ment I'absence de ·I'Am6rique, mais 
noos ne d6sesp6rons nullement de la voir venir un jour s'asseob- au foyer d~ jUstice 
et de paix; d6jl, par sa participation 1 1'61aboration du statut de la Cour de justice, 
par Ie fait qu'uo de ses juristes les plus 6minents si~ge parmi les juges, I'Am6rique 
a marqu6 sa foi dana toute une partie essentielle de notre muvre. 

Quant 1 I'absence de I' Allemagne, Ia th~e de Ia France n'a jamais vari6. Je 
n'ai qU'l reproduire ici les paroles que je pronon~ais. Ie .10 novembre 1918, 
"La Soci6te des Nations est de tendance uoiverselle, mais, par sou- objet meme, elle 
ne peut s'6tablir qu'entie des nations Iibres, fid~les l la parole donn6e, 8'6tant 
acquitt6es de toutes les obligations qui peuvent r6sulter de leurs lautes pass6es e~ 
se donnant enlin les uoes aox autres routes les garanties n6cessaires de fait et 
de droit. 

"Qusnd I'Allemagne reunira-t-elle ces conditions? 
·C'est • cette'heure-Il meme qu'elle pourra revendiquer Ie droit de faire partie 

de la Soci6t6universelle." 
Je renouvelle ici, sans arri~re-pens6e, ces paroles d6jl vieilles de trois ans. 
C'est d'ailleurs cette th~ qui fat d'uoe f~on particuli~rement 610quente d6fendue' 

1 Gen~ve par mon col1~gue et ami M. Viviani et qui lui valut les applaudissements 
unanimes de I' Assembl6e. 

Reste la Russie. Nous n'avons pas oubli6 ce ~ue nODS devons au grand.peuple 
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russe et nul plus que nous, ses alli6s d'hier, et je dirai volontiers ses alli6s de tou
jours, ne souhaite voir sa rentr6e dans les affaires internationales, dans des con
ditions qui lui donnent l lui-marne tout apaisement. 

Mais nous ne croyons pas qu'i1 y ait d'association vraiment sinc~re, vraiment 
mutuelle, actuellement possible avec un Gouvernement qui a d6jll, brutalement 
et meme injurieusement, repouss6 les essais d'entente purement humanitaires tent6s 
par nous et qui donne l son action dans Ie monde un objet absolument oppos6 aux 
principes que nous repr6sentons . 

• • 
• 

Nous croyons avoir montr6 par des exemples pr6cis que I'action morale de la 
Soci6t6 des Nations n'a cess6 de s'afflrmer et de grandir. Ni les lacunes que 
pr6sente Ie pacte, ni I'absence de certains Etats, ni les essais faits en dehors d'elle 
pour r6gler par d'autres organismes les questions essentielles qui agitent Ie monde, 
n'ont entrav6 son essor. Mais, puissance morale, c'est-l-dire puissance d'opinion, 
elle ne sera vraiment assur6e de I'avenir, vraiment en possession d'une souveraine 
influence que si I'opinion publique tout enti~re, I'ayant enfln comprise, lui apporte 
sa d6f1nitive adh6sion. 

IX. LA POLITIQUE DES IDRES ET LA POLITI QUE 

DES INTRRRTS. 

Or, iI ne faudrait pas croire qu'elle eOt d6s0rmais cause gagn6e dans tous les 
tsprits. Peu la connaissent v6ritablement. Elle n'a pas II sa disposition lea moyens 
de propagande /I grand fracas que seuls permettent ce qu'on appelle d'un euph6m
isme redoutable, les budgets de publicitt!. Sea travaux sont silencieux, minutieux, 
consciencieux, et, quand i1s ont abouti /I une entente, II une pacification, ce r6sultat 
n'ayant rien de sensationnel ne figure pas lila premi~re page de la presse mon'Uale. 

Etant mal connue, elle subit les critiques les plus diverses: elle est attaqu6e, si 
je puis dire, sur sa droite et sur sa gauche. Nous entendons avec quelque lristesse 
les voix sinc~rea des purs paciflstes d' autrefois, qui n'ayan,t pas connu les difflcult6s 
r6elles qui s'opposaient II Is r6slisation de leurs nobles revea, s'imaginaient que Is 
paix sign6e 6tait la paix .6tablie et r6alis6e et qui nous reprochent de n'avoir pas 
encore assur6 la paix universelle. Et, abusant de leur bonne loi, derri~e eux, Be 

pressent lea nombreux r6volutionnairea" communistes, bolchevistes, pour qui la 
Soci6t6 des Nations n'est qu'une association d'Etats capitaIistes, qu'on doit com
batlre et d6truire, tous les violents qui veuient non pas s'opposer, au nom du 
droit, l la guerre entre les Etats, mais susciter, au contraire, la guerre des classes 
et la destruction de la libert6 et des droits de I'individu., 

II y a, /I droite, un concert non moins violent d'attaques, j'allais dire de mal6-
dictions. Au premier rang, sont les th60riciens de la guerre n6cessaire et bien
laisante, les disciples de Joseph de Maistre, qui voient dans les conllits sanglants des 
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peuples une 6preuve providentielle, et, dans Ie. sang vers6, je ne sais quel bain de 
jeunesse nouvelle pour les peuples. 

Je ne crois pas utile de discuter ici de telles doctrines. Le temps n'est plus de 
glorifier les sacrifices l Baal. Nos 1.500.000 h6ros sont morts pour fermer la 
route aux h6catombes et pour assurer l leurs descendants Ie droit de consacrer 
l leur tour leur h6roisrne, leur esprit de sacrifice aux nobles combats contre les 
4angers que Ia terre, la mer et I'air et I'ensemble des forces aveugles de la mati~re 
multiplient sans cesse autour de l'hornD1ll. 

D'autres esprits, qui n'ont pas Ie goOt de Ia barbarie ancestrale, expriment, en 
France, sous une forme plus mod6r6e, d'autres critiques et d'autres craintes. 
La Soci6t6 des Nations, par Ie· fait qu'elle est une institution internationale, peut nous 
entrainer l sacrifier les int6rets fran~s aUx int6rets internationaux. 

Les faits ont r6pondu et je ne sache pas qu'on ait pu formuler un exemple d'un 
tel abandon. La raison en est la suivante. La choc des int6rets fran~ais contre 
oertsins int6rets 6trangel's est in6vitable. Si I'on ne veut pas etre oblig6 de 
d6fendre nos int6rets les arrnes l la main, ce n'est que par la discussion qu'on 
peut parvenir ll'accord 6quitable. Or, iI faut choisir entre deux rn6thodes: n6gocier 
comme autrefois en tete l tete avec I'Etat ennemi pour la d6fense, plus ou moins 
habile ou 6nergique, de nos int6rets exclusifs, ou discuter, dans une Assembl6e, dont 
tous les membres seront associ6s, au nom d'un int6ret commun de justice et d'6quit6, 

"el oil. Ie probl~rne sera 6tudi6 l cette Igrni~re sup6rieure devant I'opinion univer
selle, en verto du principe de mutuelle bonne volont6. 

La premi~re m6thode reste certainement ouverte, l nous comme l tous, si nous 
croyons vraiment que dans tel cas elle soit pr6f6rable. 

Mais nous sommes Ia France, et quel pays a Ie plus de chance de faire pr6valoir 
ses vues dans une Assembl6e r6unie sous I'invocation de la justice, sinon celui 
qui croit vraiment avoir Ie bon droit pour lui? Or, toute notre politique fran~aise 
est orient6e en ce sens. Elle repousse netternent les stupides accusations de 
militarisrne ou d'imp6rialisme que dirigent contre elle ceux qui ont, depuis cin
quante ans, incarn6 pr6cis6ment les brutales tendances .. I'h6g6monie. Elle ne 
veut pas de conquetes, 6tant heureuse et fi~re d'avoir retrouv6 ses provinces per
dues; Comme Ie disait hier M. Poincar6: "Elle ne porte pas la haine dans son creur,." • 
Elle attend seulement, par l'ex6cution des trait6s et des engagements, Ie d6sar
mement mat6riel et moral de ses ancienS ennemis. 

II est facile et iI est digne de nous d'exposer devant les peuples assembl6s cette 
politique de calme et de sagesse et d'obtenir i'approbation de I'immense majorit6 
des nations que presse Ie besoin de justice et de paix. 

Peut-etre les deux spectacles offertes dans Ie meme temps, par Genes et par Ge
n~ve, aax derni~res semaines rnontrera-t-i1la v6rit6 de ces pr6visions et d6sarrnera-t-i1 
ceux que d'honorables scrupules emp6chaient jusqu'ici de nous donner leur d6fini
tive adh6sion. 

Sachons dire simplement et clairement ces choses, appelons l notre aide, pour 
en r6pandre la connaissance, les moyens que, malgr6 les formidables puissances 
de I'argent, nous laissent apr~ tout les libert6s de la parole, de Ia presse, de Ia 



572 LEON BOURGEOIS 

r6union. Multiplions les I~ons, les conf6rences, les associations et nous p6n6-
trerons les consciences innombrables et silencieuses oil se sont toujours d6pos6s les 
ferments de toutes les r6volutions morales de l'humanit6. 

Un fait r6cent montre l quel point cette marche assur6e vers I. v6rit6 est bien 
dans Ie plan d'action de la Soci6t6 des Nations. En cr6ant sa Commission de 
coop6ration intellectuelle, elle a voulu s'adresser aux plus Eminents parmi ceux qui 
savent et qui pensent, sur tous les points du monde civilis6. 

L'objet de cette Commission n'est "nullement, - suivant les termes memes de 
mon rapport, - de porter atteinte l l'originalit6 des esprit nationaux dont la diverslt6 
meme est la condition essentielle du progr~ g6n6ral des id6es humaines. II s'agit, au 
contraire, de permettre l chacun de ces g6nies nationaux de se d6velopper avec 
d'autant plus de force et de vitalit6 qu'i1 pourra puiser plus largement dans Ie 
trtlsor commun des connaissances, des m6thodes, des d6couvertes de tous." 

Dans cette haute commission du travail intellectuel, la pens6e etla science fra
~aises sont repr6sent6es par notre iIIustre confrllre, M. Bergson, devant qui tous 
se sont inc1intls, et par une de nos plus hautes autorittls scientiHques, Mme Curie. 

Des noms choisis parmi ceux des plus iIIustres savants ou 6crivains, - non 
nation par nation, mals pour leur notori6t6 mondiale, - compilltent la Iiste des 
douze nrembres de 1a Commission. II a 6t6 entendu que cette Commission ne man
querait pas de se mettre en rapports, d~ Ie d6but de ses travaux, avec les institu
tions internationales d6jl existantes, telles que, par exemple, I'Union acad6mique 
internationale. Dans ce domaine du travail intellectuel comme en matillre politique, 
et comme sur tous les terrains de l'activit6 mat6rielle, I. Soci6!6 des Nations 
s'efforce donc de cr6er cette association mutuelle, qui sauvegardera 1a souverainet6 
de chacun, sous la seule rllgle sup6rieure de la conformit6 des rtlsultats aux pres
criptions du droit, et de la morale universelle • 

• • 
• 

On a dit: i1 y a deux politiques, celie 'des int6r6ts et celie des id6es. A Genes, on 
a voulu 6tablir, d'abord, la paix sur la base principale des int6rets mat6riel~, plus 
ou moins habilement, plus ou mOins fortement associ6s. A-t-on r6ussi? 

A Genllve, sacrifle-t-on la politique des int6rets 16gitimes et m6connatt-on la 
puissance de leur emprise sur Ie monde? Nullement. 

La Soci6tE des Nations ne nie pas la force des int6rets, mais elle les subordonne 
l une force qui doit, lUX -yeux de la conscience de tous, leur etre 6ternellement 
sup6rieure, celie du droit. Ainsi, elle les met • leur place, • leur rang, sous Ie 
contr61e des v6rittls morales, qui sont les inspiratrices traditionnelles de "Arne fran
~aise et doivent dllmeurer les directrices de I'Humanit6 . 

• • 
• Novembre 1922. 

IA session qui vient de se terminer n 'a fait que conflrmer les esptlrances que 
j'exprimais au mois de juin sur I'avenir de II Soci6t6 des Nations. Dans cette ses
sion de 1922, ont 6t6 d6Hnies les m6thodes de travail de la Soci6r6 des Nations 
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ct fix6es les 1imites de sa comp6tence et de celles des Gouvernements. Dans les 
'brillantes discussions qui se sont d6roul6es sur Ie. question du d6sarmement; bien 
,des obscurit6s' ont 616 dissip6es et un ordre raiionnel • 6t6 6tabli pour la solution 
des' probl~mes internationllox desquels d6pend 1'6tablissement de la paix. 

Dans celte session, nous IIVOns 6galement pu prendre IIcte des trllvaox de notre 
'ConseU en vue d'assurer Ie rel~vement 6conomique et IInancier de I' Autriche. En 
faisant ainsi disparaltre une des CRUSes les plus graves de troubles dans l'Europe 
~ntrale, I. Soci6t6 des Nations • montr6 par queUe voie on peut esp6rer r6tablir 
progressivement 1'6quilibre g6n6ral lit III prosp6rit6 des nations 6prouv6es par la 
guerre, si nous savons tous nous inspirer de ce g6n6reox eSprit de solidarit6 qui doit 
~tre rime mame de la Soci6t6 des Nations. 
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PACT¥ 
PR£AMBULE 

En vue de favoriser la collabllration 
des Nations et de leur assurer elltrQ el
les la pais et la s6cllrit6 par I'eng~go
ment de ne pas ~eco~ l la guerre, 
1'6tablissement de relations ~uvertes, ju
stes, honorables entre les peuples, 
I'afftnnation expresse que les prescrip-' 
tions du droit' international constituent 
la regie de conduite effective des Gou
vemements, Ie maintien de la justice et 
Ie scrupuleox respect des trait6s dans ies 
rapports r6ciproques des peuples organi-

. s6s, 

Les Puissances signataires du pr6sent 
Pacte adoptent cette constitution de la 
Soci6t6 des Nations: 

Art. I". 
L'action des Hautes Parties' contrac

tantes, aox termes du pr6sent Pacte, se 
realise par Ie moyen de sessions de D6-
16gu6s, repr6sentant les Hautes Parties 
contractantes, de sessions plus fr6quen
tes d'un Conseil ex6cutil.et d'un Soor6-
lariat international 6tabli, d'une mani~re 
permanente, au si~ge de la Soci6t6. 

Art. II. 
Les sessions de l' Assembl6e des D6-

16gu6s se tiendront l des inlervalles d6-
termin6s et, de temps • autre, quand les 
circonstances Ie reclameront, pour trai-

La SocUIf dell NadolW. I 

. C O.V E.N x. N.T . 

tOvENANT, 
.. PRBAMBII!: In order td :piomoteinter

nationl! cooPeratiT..iui~. ~. securp' inter
nationaf peace and Se~~ty ''by ~he_ 
ceptance of 'obligations- not ,til ~rt.'1O: 

'war, by the prescriptio~: of ~Plln;~ ju~ 
and honorable relations betwee~ natioJW, 
by the ftnn establishment 'Of the wider
standings-of internationAl-law ps the ac
tual'rule of conduct aniong governments, 
and by the maintenance of justice and a 
. scrupulous respect for all trellly obliga
tions in the dealings of' organized peop
les with one another, the' powers silina
tory to this covenant adopt this coDstiiu
tion of the League of Nations: 

Article I 
The action of the high contracting par

ties under the terms of this covenant 
shall be effected through the instrumen
tality of meetings of a 60dy of delegates 
representing the high contracting parties, 
of meetings at more frequent intervals 
of an Executive Council, and of a perma-. 
nent international secretariat to be 
established at the seat of the League. 

Article II 
Meetings of the body 01 delegates 

shall be held at stated intervals and from. 
time to time, as occasion may require, 
for the purpose of dealing with matters 

3'/ 



578 LE PACTE 

ter des questions qui rentrent dans la 
sph~re d'activite de la Societe. 

L'Assemblee des Delegues se reunira 
au si~ge de la Societe ou en tel autre 
endroit qui sera juge convenable. Elle 
se composera des Repr6sentants des 
Hautes Parties contractantes. Chacune 
des Hautes Parties contractantes dispo
sera d'une voix, mais ne pourra compter 
plus de trois Representants. 

Art. III. 
Le Conseil .executif 5e composera de 

Representants des Etats-Unis d'Am6-
rique, de l'Empire britannique, de la 
France, de I'ltalie et du Japon, ainsi que 
de Representants de quatre autres Etats 
membres de la Societe. La designation 
de ces quatre Etats sera faite par I' As
semblee des Delegues, suivant les prin
cipeset les conditions qu'elle jugera 
convenable. Jusqu'~ cette designation, 
les Representants de ..... et de .•... 
seront membres du Conseil executif. 

Le Conseil executif se reunira de 
temps ~ autre, quand les circonstances Ie 
reclameront, et au moins une fois par an, 
au lieu qui sera designe, ou, ~ defaut 
d'une telle designation, au si~ge de la So
ciete, pour traiter toutes questions ren
trant dans la sph~re d'activit6 de la So
ciete ou interessant la Paix du monde. 

Toute Puissance, dont les inter~ts se 
trouveraient directement affectes par une 
question mise l I'ordre du jour d'une ' 
session du Conseil exec~tif, sera invitee 
l assister l cette session et la decision 
prise ne Iiera cette Puissance que,si elle 
a et6 ainsi invitee. 

Art. IV. 
Toutes questions concernant la proc6-

dure l suivre par I' Assemblee des D616-

within the spJtere of action 01 the Lea
gue. Meetings of the body of delegates 
shall be held at the seat of the League, 
or at such other places as may be found 
convenient, and shall consist of repre
sentatives of the high contracting parties. 
Each of the high contracting parties shall 
have one vote, but may have not more 
than three representatives. 

Article III 

The Executive Council shall consist of 
representatives of the United States o' 
America, the British Empire, France, 
Italy, and Japan, together with represen
tatives of four other States, members o' 
the League. The selection of these four 
States shall be made by the body of dele
gates on such principles and in such 
manner as they think 6t. Pending the 
appointment of these representatives of 

. the other States, representatives of -
-- shall be members of the Executive 
Council. 

Meetings of the council shall be held 
from time to time as occasion may re
quire, and at least once a year, at what
ever place may be decided on, or, fai
ling any such decision, at the seft of the 
League, and any matter within the sphere 
of action of the League or affecting the 
peace of the world may be dealt with at 
such meetings. 

Invitations shall be sent to any power 
to .attend a meeting of the council, at 
which such matters directly affecting its 
interests are to be discussed, and no de
cision taken at any meeting will be bin
ding on such power unless 80 invited. 

Article IV 
All matters of procedure at meetings 

of the body of delegates or the Executive 
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gu6s ou Ie Conseil executif dans leurs 
sessions, y compris la constitution des 
,Commissions chargEes d'enqul!t~1" sur 
des cas particuliers, seront decid~ par 
l'Assembl~ ou Ie Couseil • la majorit6 
des Etats repr6sent6s • la rllunion. 

La premi~re session de l' Assembille 
des Dlllllgu6s et du Comit6 ex6cutif aura 
lieu sur la convocation du President des 
Etats-Unis d' Amllrique. 

Council, including the appointment of' 
committees to investigate particular mat
ters, shall be regulated by the body of 
delegates or the Executive Council. and 
may be decided by a majority of the Sta
tes represented at the meeting. 

The first meeting of the hody of dele
gates and of the Executive Council shall 
he summoned by the President of the 
United States of America. 

. Art. V. Article V 

Le Secretariat permanent de la Soci6tll The permanent secretariat of the Lea-
sera 6tabli • ...• Cette ville sera Ie . gue shall be established at---, which 
si~ge de la Soci6tll. shall constitute the seat of the League. 

Le Secr6tariat comprendra les secr6- The secretariat shall comprise such secre
taires et Ie personnel necessaires, sons taries and staff as may be required, un
la direction et Ie contr6le d'un Secr6taire der the general direction and control of 
glln6ra1 qui sera choisi par Ie Conseil a Secretary General of the League, who 
ex6cutif. shall be chosen by the Executive Coun-

Le Secr6tariat sera nomm6 par Ie 'cil. The secretariat shall be appointed by 
Secr6taire g6n6ral, sauf approbation du' the Secretary General subject to confir-
Conseil ex6cutif. mation by the Executive Council. 

Le Secr6taire g6n6ra1 assistera en The Secretary General shall act in that 
cette qualite • toutes les sessions de I' As.. capacity at all meetings of the body of 
semblee des Delllgu6s ou du Conseil delegates or of the Executive Council. 
executif. The expenses of the secretariat shall 

Les dllpenses du Secr6tariat seront be borne by the States members of the 
supportEes par les Etats membres de la League, in accordance with the appor
Socilltll dans la proportion 6tablie pour tionment of the expenses of the Intema
Ie Bureau international de I'Union po- tional Bureau of the pniversal Postal 
stale universelle. Union. 

Art. VI. 

Les Repr6sentants des Hautes Parties 
contractantes et les fonctionnaires de la 
Soci6t6 jouiront, dans l'exercice de leurs 
fonctions, des privilllges et immunit6s 
diplomatiques. 

Les locaox occup6s par la Socillt6, ses 
fonctionnaires ou les Repr6sentants assi
stant aox sessions, jouiront du b6n6fice 
de l'exterritorialit6. 

Article VI 
Representatives of the high contrac

ting parties and officials of the League, 
when engaged on the business of the 
League, shall enjoy diplomatic privi
leges and Immunities, and the buildings 
occupied by the League or its officials, 
or by representatives attending its mee
tings, shall enjoy the benefits of extra
territoriality. 
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Art. VII. 

L'admission dans la Soci6t6, d'Etats 
qui ne sont pas signataires du pr6sent 
pacte, ni nomm6s dans Ie Protocole ci
annex6 parmi ceux qui doivent ~tre invi
t6s II lui donner leur adh6sion, ne peut 
se faire sans I'assentiment des deux tiers 
au moins des Etats repr6sent6s dans 
I' Assembl6e des D616gu6s. Seuls pour
ront etre admis les pays de Self-Govern
ment total, c~ qui comprend les Domi
nions et les colonies. 

Aucune Nation d'ailleurs ne pourra 
etre admise si elle n'est pas en mesure 
de donner des garanties effectives de son 
intention loyale d'observer les obliga
tions internationales et si elle ne se con
forme pas aux principes que la Soci6t6 
pourra 6tablir, en ce qui concerne ses 
forces et armements militaires et navals. 

Art. VIII. 

Les Hautes Parties contractantes re
connaissent ce principe que Ie maintien 
de la Paix n6cessite la r6duction des ar
mements nationaux au minimum compa
tible avec l'ex6cution par I'action com
mune des obligations internationales et 
avec la s6curit6 nationale, en tenant sp6-
cialement compte de la situation g60gra
phique de chaque pays et des circonstan
ces. Le Conseil ex6cutif est charg6 d'6ta
blir Ie plan de cette r6duction. II devra 
6galement soumettre II I'examen de cha
cun des Gouvernements la juste et rai
sonnable fixation des armements militai
res, correspondant II 1'6chelle des forces 
6tablie par Ie programme de d6sarme
ment; les Iimites, une fois adopt6es, ne 
devront pas etre d6pass6es sans I'autori
sation du Conseil ex6cutif. 

Lea Hautes Parties contractantes s'ac
cordant II reconnaltre que la fabrication 
priv6e des munitions et articles de guerre 

Article VII 

Admission to the League of States. 
not signatories to the covenant and not 
named in the protocol hereto as States 
to be invited to adhere to the covenant, 
requires the assent of not less than two
thirds of the States represented in the 
body 01 delegates, and shall be limited to 
lully self-governing countries, including 
dominions add colonies. 

No State shall be admitted to the lea
gue unless it is able to. give effective 
guarantees of its sincere intention to ob
serve its international Obligations and 
unless it shall conform to such principles 
as may be prescribed by the League in 
regard to its naval and military forces 
and armaments. 

Article VIII 

The high contracting parties recognize 
the principle that the maintenance of 
peace will require the reduction of natio
nal armaments to the lowest point consi
stent with national safety, and the enfor
cement by common action of internatio
nal obligations, having special regard to 
the geographical situation and\ circum
stances of each State, and the Executive 
Council shall formulate plans for effec
ting such reduction. The Executive Coun
cil shall also determine for the conside
ration &nd action of the several govern
ments what military equipment and arma
ment is fair and reasonable in proportion 
to the scale of forces laid down in the 
program of disarmament; and these li
mits, when adopted, shall not be exceed
ed without the permission of the Exe
cutive Council. 

The high contracting parties agree that 
the manufacture by privaie enterprise of 
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prate 1 de graves obje&;tioDs, chargent Ie 
Conseil ex6cutif d'aviser 1 I. mani~re 

. dont les pemicieux effets qui en r6sultent 
peuvent 6tre arr6t6s (en tenant compte 
1 eet 6gard des n6cessit6s deS pays qui 
ne sont pas en mesure de fabriquer eux
m6mes les munitions et articles de guerre 
n6cessaires 1 leur sOret6). 

Les Hautes Parties coiltractantes s'en
gagent en outre 1 ne se rien cacher mu
tuellement de la condition de leurs indu
stries susceptibles de s'adapter 1 la 
guerre, ainsi que de I' 6chelle de leurs 
annements, et 1 faire plein et franc 
6change d'informations sur leurs pro-' 
grammes militaires et navals. 

Art. IX. 

munitions and implements 01 war lends 
itself to grave objections, and direct the 
Executive Council to advise how the evil 
effects attendant upon such manufacture 
can be prevented, due regard being had 
to the necessities of those countries which 
are not able to manufacture for them
selves the l11unitions and implements of 
war necessary for their safetY. 

The high contracting parties undertake 
in no way to coneel! from each other the 
condition . of s\lch of their industries as 
are capable of being adapted to wllrlike 
purposes or the scale of their annaments, 
and agree that there shall be full and 
frank interchange of information as to 
their military and naval programs. 

Article IX 
Une Commission pennanente sera con- A permanent commission shall be con-

stitu6e pour donner 1 ]a Soci6t6 son avis - stituted to advise the League on the exe
Bur l'ex6cution des prescriptions de I'ar- cation of the provisions of Article VIII 
ticle Vlll et, d'une faeon g6n6rale, sur and on military and naval questions ge-
les questions militaires et navales. nerally. 

Art. X. 
Lea Hautes Parties contractantes s'en

gagent 1 respecter et 1 pr6server contre 
toute agression ext6rieure l'int6grit6 ter
ritoriale et l'ind6pendance politique de 
tollS les £tats adhErents 1 la Soci6t6. En 
cas d'agression, de menace ou de danger 
d'agression, Ie Conseil ex6cutil avisera 
aux moyens propres 1 assurer l'ex6cution 
de cette obligation. 

Art. XI. 
Toute guerro ou menace de guerre, 

quelle affecte imm6diatement ou non I'une 
des Hautes Parties contractantes, sera 
consid6r6e comme intEressant la Soci6tE, 
et les Hautes Parties contractantes se r6-
servent Ie droit de prendre toute ac;tion 

Article X 
The high contracting parties shall un

dertake to respect and preserve as against 
external agression the territorial integri
ty and existing political independence of 
all States members of ·the League. In 
case of any such awession, or in case 
of any threat or danger of such aggres
sion, the Executive Council shall· advise 
upon the means by which the obligation 
shall be fulfilled.' 

Article Xl 

Any war onhreat of war, whether im
mediately affecting any of thb high con
tracting parties or not, is hereby declared 
a matter of concern to the League, and 
the high contracting parties reserve the 
right to take any action that may be 
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qui leur paraitra sage et efficace p()ur la 
sauvegarde de 1a Paix des Nations. 

Les Hautes Parties contractantes s'ac
cordent 6galement II d6clarer formelle
ment que chacune a Ie droit d'attirer ami
calement I'attention de l'Assembl6e des 
D616gu6s ou du Conseil ex6cutif sur quel
que circonstance que ee soit qui, dans 
I'ordre des relations internationales, me
nacerait de troubler la Paix du monde et 
la bonne entente entre les Nations dont 
cette paix d6pend. 

deemed wise and effectual to safeguard 
the peace of nations. 

It is hereby also declared and agreed 
to be the friendly right of each of the high 
contracting parties to draw the attention 
of the body 01 delegates or of the Exe· 
cutive Council to any circumstances af
fecting international intercourse which 
threaten to disturb international peace or 
the good understanding between nations 
upon which peace depends. 

Art. XII. Article XII 
Les Hautes Parties contractantes con· The high contracting parties agree that 

viennent que s'i1 venait Ii s'616ver entre should disputes arise between them 
elles de diff6rends qui n' auraient pu se which cannot be adjusted by the ordi· 
r6g1er par les proc6d6s ordinaires de la nary processes of diplomacy they will in 
diplomatie, elles ne devront, en aucun no case resort to war without previously 
cas, recourir II la guerre, sans avoir prea· submitting the questions and matters in· 
lablement soumis les elements du diff6- volved either to arbitration or to inquiry 
rend li une enquilte, au Conseil ex6cutif, by the Executive Council and until three 
ou Ii un arbitrage. months' after the award by the arbitra-

De plus, elles devront attendre trois tors or a recommendation by the Execu· 
mois apr~ la recommandation du Conseil tive Council, and that they will not even 
ex6cutif ou la sentence des arbitres. Elles then resort to war as against a member 
ne devront jamais recourir Ii la guerre of the League which complies with the 
contre tout membre de la Soci6te qui se award of the arbitrators or the recom· 
conformera Ii la sentence des arbitres ou mendation of the Executive Council. 
Ii la recommandation du Conseil executif. In any case, under this artide the 

Dans tous les cas prevus par eet ar- award of the arbitrators shall be made 
ticle, la sentence des arbitres sera rendue within a reasonable time, and the recom· 
dans un delai raisonnable etla recomman- mendation of the Executive Council shall 
dation du Conseil ex6cutif interviendra" 'b~ made' witIiln six monts alter the sub
dans les six mois du jour" OU iI aura ete mission of the dispute. 
saisi du litige. 

Art. XIII. 

Les Hautes Parties contractantes con
viennent que toutes les fois qu'i1 s'61b
vera entre elles un differend susceptible, 
Ii leur commune estimation, de solution 
arbitrale, apr~ avoir sans succ~ tent6 
de Ie r6gler par la voie diplomatique, el· 

Article XIII 

The high contracting parties agree that 
whenever any dispute or difficulty shall 
arise between them, which they recog· 
nize to be suitable for submission to ar
bitration and which cannot be satisfac
torily settled by diplomacy, they will 
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les soumettront dans sa totaIit6 la que
stion l I'arbitrage. La Cour d'arbitrage, 
'l laquelle, l cette On, I'alfaire sera sou
mise, sera detennin6e par les Parties, 
soient qu'elles la choisissent alors, soient 
qu'elles I'aient prevue dans une conven
tion preexistante. 

Les Hautes parties contractantes con
viennent d'executer en toute bonne foi la 
sentence arbitraJe rendue. Faute d'ex6cu
tion de la sentence, Ie Conseil' ex6cutil 
proposera les mesures qui peuvent Ie 
mieux en assurer l'ex6cution_ 

'Art. XIV. 

submit the whole matter to· arbitration. 
For this purpose the court of arbitration 
to which the case is referred shall be the 
court agreed on by the parties or stipu
lated in any convention existing between 
them. The high contracting parties agree 
that they will carry out in full good faith 
any award that may be rendered. In th& 
event of any failure to· carry out the 
award the Executive Council shall pro
pose what steps caD best be taken to give 
elfect thereto. 

Article XIV 

Le Conseil ex6cutif arretera Ie plan de The Executive Council shall formulate 
creation d'une Cour permanente de Ju- plans for the establishment of a perma
stice internationale: cette Cour, des son nent court of international justice, and 
61ablissement, aura competence pour en- this court shall, when established, be 
tendre et juger toute question que les competent to hear and determine any 
Parties s'accorderont l considerer comme . matter which the parties recognize as 
susceptible d'etre arbitree par elle aux suitable for submission to it for arbitra-
tennes du pr6c6dent article. tion under the foregoing article. 

Art. XV. 

S'i1 s'eievait entre les Btats membres 
de la Societe quelque dilf6rend suscep
tible d'entrainer une rupture, et qui ne 
puisse, comme ci-dessus, etre soumis l 
I'arbitrage, les Hautes Parties contrac
tantes conviennent de porter la question 
devant Ie Conseil ex6cutif: I'une ou I'au
tre partie donne avis de I'existence du 
dilf6rend au Secr6taire g6neral, qui 
prend tOUg arrangements necessaires en 
vue d'une enquete et d'un examen com
plets. A cet elfet, les Parties convien
nent de communiquer au Secretaire g6-
n6ral, aussi promptement que possible, 
I'expose de leur cas, avec tous documents 
et pieces justiOcatives, dont Ie Conseil 
ex6cutif peut imm6diatement ordonner la 
publication. 

Quand les elforts du Conseil assurent 

Article XV 

If there should arise between States 
members of the League any dispute like
ly to lead to rupture, which is not sub
mitted to arbitration ~ above, the high 
contracting parties agree that they will 
refer the matter to the Executive Coun
cil; either party to the dispute may give 
notice of the existence of the dispute to 
the Secretary General, who will make 
all necessary arrangements for a full in
vestigation and consideration thereof. For 
this purpose the parties agree to commu
nicate to the Secretary General, as 
promptly as possible, statements of their 
case, with all the relevant facts and pa
pers, and the Executive Council may 
forthwith direct the publication thereof. 

Where the elforts of the council lead 
to the settlement of the dispute, a state-
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Ie r~glement, un expos6 doit etre publi6 
pour indiquer la nature du diff6rend et 
les termes du r~glement, avec toutes ex
plications convenables. Si Ie diff6rend n'a 
pu eire r6g16, Ie Conseil doit publier un 
rapport, donnant avec tous les faits n6-
cess aires la recommandation que Ie Con
seil estime juste et prapre au rllglement. 
Si Ie rapport obtient l'agr6ment unanime 
des membres du Conseil autres que les 
Parties, les Hautes Parties contractantes 
conviennent qu'elles n'entreront pas en 
guerre avec toute Partie qui se con forme 
a la recommandation et, qu'en cas de re
fus, Ie Conseil proposera les mesures n6-
cessaires pour assurer l'ex6cution de sa 
recommandation. Si l'unanimit6 ne peut 
s'obtenir, la majorit6 aura Ie devoir, et la 
minorit6 Ie privilllge, de publier des ex
pos6s indiquant ce que l'une et l'autre 
croient etre la r6alit6 des faits et conte
nant les recommandations que l'une et 
I'autre considllrent comme justes et utiles. 

Le Conseil ex6cutif peut, dans tous les 
cas pr6vus au pr6sent article, porter Ie 
diff6rend II I' Assembl6e des D616gu6s, II 
la requ6te de I'une ou I'autre des parties, 
pourvu que cette requ6te intervienne 
dans les quatorze jours de la soumission 
du diff6rend au Conseil. Dans tous les 
cas soumis a l' Assembh!e des D616gu6s, 
toutes les dispositions du pr6sent article 
et de l'artiQle XII relatives l l'action et 
au pouvoir du Conseil ex6cutif s'appli
queront l I'action et au pODvoir de l'As
sembl6e des D616gu6s. 

Art. XVI. 

Au cas OU l'une des Parties contrac
tantes romprait ou m6connaitrait les en
gagements pris par elle l l'article XII, 

ment shall be published 'indicating the 
nature of the dispute and the terms of 
settlement, together with such explana
tions as may be appropriate. If the dis
pute has not been settled, a report by 
the council shall be published, setting 
forth with all necessary facts and expla
nations the recommendation which the 
council think jUst and proper for the settle
ment of the dispute. If the report is 
unanimously agreed to by the members 
of the council other than the parties to 
the dispute, the high contracting parties 
agree that they wi1\ not go to war with 
any party which complies with the recom
mendation, and that, if any party shall 
refuse so to comply, the council shall 
propose measures necessary to give ef
fect to the recommendation. If no such 
unanimous report can be made it shall 
be the duty of the majority and the pri
vilege of the minority to issue state
ments, indicating what they believe to 
be the facts, and containing the recom
mendations which they consider to be 
just and proper. 

The Executive Council may in any 
case under this article refer the dispute 
to the body of delegates. The dispute 
shall be so referred at the reqdest of 
either party to the dispute, provided that 
such request must be made within four
teen days after the submission of the 
dispute. In a ~. referred to the body of 
delegates, all the provisions of this ar
ticle, and of Article XII, relating to the 
action and powers of the Executive Coun
cil, shall apply to the action and powers 
of the body of delegates. 

Article XVI 

Should any of the high contracting 
parties break or disregard its covenants 
under Article XII, it shall thereby Ipso 
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elle sera ipso facto consid6r6e eomme facto be deemed to have committed an 
ayant commis un acte de guerre contre act of war against all the other members 

,tous les autres membres de la Soci6t6, of the League, which hereby undertake 
ceux-ci s'engagent lla soumettre imm~ immediately to subject it to the seve
diatement II la rupture de toutes relations ranee of all trade or IInancial relations, 
commerciales au IInanci~res, II Iaprobi- the prohibition of all intercourse between 
bition de tous rapports entre ses natio- their nationals and the' Covenant.breaking 
naux et ceux de I'Etat en rupture de Pac- State,' and the prevention of all IInan. 
te, et II I'interdiction de toutes communi· cial, commercial, or personal intercourse 
cations lInanci~res, commerciales ou per· between the nationals of the covenant· 
sonnelles entre les nationaux de l'Eta~ en breaking State and'the nationals of any 
rupture de Pacte et les nationaux de tout other State, whether a member of the 
autre Etat, membre!lu non de la Soci6t6. League or not. 

En ce cas, iI sera du devoir du Conseil It shal be the duty of the Executive 
ex6cutif d'indiquer par quels effectifs, Council in such case to recOmmend what 
militaires ou navals, les membres de la effective military or naval force the memo 
Soci6t6 devront' respectivement contri· bers of the League shall severally contri. 
buer aux forces arm6es qui seront em- bute to the armed forces to be used to 
ploy6es pour prot6ger les signataires du protect the covenants of the League. 
Pacte social. Les Hautes Parties contrao. The high contracting parties agree, fur. 
tantes conviennent, en outre, de ce pre. . ther, that they will mutually support one 
ter I'une II l'autre un mutuel appui dans another in the IInancial aqd economic 
I'application des mesures llnanci~res et measures which are taken under this 
6conomlques II prendre en vertu du pr~ article in order to minimize. the loss and ' 
sent article pour r6duire au minimum les inconvenience resulting from the above 
pertes et inconv6nients qui en r6sulte- measures, and that they will mutually 
ront. Elles Be pr4!teront 6galement I'une support one another in r~isting any 
Ii ,I'autre un mutuel appui dans la r6si· special measures aimed at one 01 their 
stance II toutes mesures sp6,ciales diri· number by the covenant·breaking State 
g6es contra I'une d'entre elles par I'Etat and that they will afford passage through 
en rupture de Pacte. EnDn, ellss accorde- their territory to the forces 01 any of the 
ront passage par leur terriloire aux forces high contracting parties who are coope
de toutes Iss Hautes Parties contractan· rating to ~rotect the covenants of the 
tes dont la coop6ration prot6ge les signa. Lea~e. 
taires du Pacte social. , 

Art. XVII. 

En cas de diff6rend entre un Etat 
membre de la Soci6t6 et un Etat non 
membre, ou entre Etats qui ne sont pas 
membres, les Hautes Parties contraclan
tes conviennent que l'Etat ou les Etats 
non membres de Ia Soci6t6 seront invit6s 
II accepter les obligations de membres de 

Article XVII 
In the event of disputes between one 

State member of the League and another 
State which is not a member of the Lea· 
gue, or between States not members of 
the League, the high contracting parties 
agree that the State or States not mem
bers of the League shaD be invited to 
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la Societe aux fins du Iitige, aux condi
tions estimees justes par Ie Conseil ex6-
cutif. Si elles def~rent 1 cette invitation, 
les dispositions qui prec~dent leur seront 
applicables, sous reserve des modifica
tions jugees necessaires par la Societe. 
D~ I'envoi de cette invitation, Ie Con

seil executif ouvre une enquete sur les 
faits et arguments du differend. II con
seille telle action qui lui semblera la 
meilleure et la plus efflcace en la circon
stance. Si la Puissance ainsi invitee re
fuse d'accepter les obligations de mem
bre de la Societe aux fins du differend, 
et proc~de, contre un Btat membre de la 
Societe, l un acte qui, emane d'un Btat 
membre, constituerait une violation de 
article XII, les dispositions de I'article 
XVI s'appliqueront 1 cette Puissance. 

Si les deux Parties ainsi invitees refu
sent d'accepter les obligations de mem
bre de la Societe aux fins du differend, 
Ie Conseil executif peut prendre toute ac
tion et faire toute recommandation de 
nature 1 prevenir les hostilites et l assu
rer Ie r~glement. 

Art. XVIII. 

Les Hautes Parties contractantes sont 
d'accord pour confler 1 la Societe Ie con
trllie general du commerce des armes et 
munitions avec les pays oii Ie contrllie de 
ce trallc est une necessite d'interet com
mun. 

Art. XIX. 

Les principes suivants ·s'appliquent aux 
colonies et territoires qui, 1 la suite de la 

accept the obligations of membership in 
the League for the purposes of such dis
pute, upon such conditions as the Exe
cutive Council may deem just, and upon 
acceptance of any such invitation, the 
above provisions shall be applied with 
such modifications as may be deemed ne
cessary by the League. 

Upon such invitation being given the 
Executive Council shall immediately in
stitute an inquiry into the circumstances 
and merits of the dispute and recom
mend such action as may seem best and 
most effectual in the circumstances. 

In the event of a power so invited re
fusing to accept the obligations of mem
bership in the League for the purpose of 
such dispute, and taking any action 
against a State member of the League 
which in the case of a State member of 
the League would constitute a breach of 
Article XII, the provisions of Article XVI 
shall be applicable as against the State 
taking such action. 

If both parties to the dispute, when so 
invited, refuse to accept the obligations 
of membership in the League for the pur
pose of such dispute, the Executive 
Council may take such action and make 
such recommendations as will ptevent 
hostilities and will result in the settle
ment of the dispute. 

A~ti~le XVIII 

The high contracting parties agree 
that the League shall be intrusted with 
general supervision of the trade in arms 
and ammunition with the countries in 
which the control of this trafllc is neces
sary in the common interest. 

Article XIX 
To those colonies and territories which, 

as a consequencee of the late war, have 
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guerre, ont cesse d'6tre sous la souve- ceased to be under the sovereignty of 
rainet6 des Btats qui les gouvernaient the States which formerly governed 

. prEcl!demment et qui sont habit6s par them, and which are inhabited by peo
des peuples non encore capables de se pies not yet able to stand by themselves 
diriger eux-memes dans les conditions under the strenuous conditions of the 
particulierement difllciles du monde rna- modem world, there should be applied 
derne. Le bien-etre et Ie developpement the principle that the well-being and de
de ces peuples forment une mission sa- velopment of such peoples form a sacred 
cr6e de civilisation, et it convient, en trust. 01 civilization, and' that securities 
constituant la Soci6t6 des Nations, d'y for the performance of this trust should 
incorporer des gages pour I'accomplisse- be embodied in the constitution of the . 
ment de cette mission. League. 

La meilleure methode de r6aliser pra- The best method of giving practical 
tiquement ce principe est de conller la effect to this principle is tha,t the tutelage 
tutelle de ces peuples aux Nations d6ve-' of such peoples should be intrusted to 
lopp6es qui, en raison de leurs ressour- advanced nations, who by reason of their 
ces, de leur, exp6rience ou de leur posi- resources, their experience, or their 
tion g60graphique, sont Ie mieux l meme geographical position, can best undertake 
d'sssumer cette responsabilite: elles ex- this responsibility, and that this tutelage 
erceraient celie tutelle en qualite de man- should be exercised by them as manda
dataires et au nom de la Societe des Na- . taries on behalf of the League. 
tions. 

Le caractere du mandat doit diff6rer 
suivant Ie degr6 du developpement du 
peuple, la situation g60graphique du ter
ritoire, ses conditions 6conomiques et 
toutes autres circonstances analogues. 

Certaines communaut6s, qui apparte
naient autrefois l l'Empire ottoman, ont 
atteint un degr6 de d6veloppement tel 
que leur existence comme Nations ind6-
pendantes peut etre reconnue provisoire
ment, l la condition que les conseils et 
I'aide d'une Puissance mandataire gui
dent leur administration jusqu'au moment 
0(\ elles seront capables de se conduire 
seules. Les VCl\UX de ces communaut6s 
doivent etre pris en premiere considera
tion pour Ie choix de la Puissance man
dataire. 

Le degr6 de d6veloppement ou se trou
vent d'autres peuples, sp6cialement ceux 
de I' Afrique centrale, exige que Ie man
dataire y assume I'administration du ter-

The character of the mandate must 
differ according to the stage of the 
people, the geographical situation of the 
territory, its economic conditions, and 
other similar circumstances. 

Certain communities formerly belong
ing to the Turkish Empire have reached 
a stage of development where their ex
istence as independent nations can be 
provisionally recognized, subject to the 
rendering of administrative advice and 
assistance by a mandatory power until 
such time as they are able to stand 
alone. The wishes of these communities 
must be a principal consideration in the 
selection of the mandatory power. 

Other peoples, especially those 01 
Central Alrica, are at such a stage that 
the mandatary must be responsible for 
the administration of the territory, sub
ject to conditions ·which wiD guarantee 
freedom of conscience or religion, sub
ject only to the maintenance of public 
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ritoire '. des conditions qui garantiront, order and morals, the arms traffic; and 
avec la prohibition d'abus, tels que la the liquor traffic, and the prevention of 
traite des esclaves, Ie traflc des ames et the establishment of fortifications or 
celui de I'alcool, la Iibert6 de conscience militarY and naval bases and of military 
et de religion, sans autres limitations que training of the natives lor other than 
ceJles que peut imposer Ie maintien de police purposes and the defense 01 terri
I'ordre public et des malurs, et I'interdic- tory, and will also secure equal oppor
tion d'6tablir des fortifications ou des ba- tunities lor the trade and commerce of 
ses militaires ou navales et de donner aux other members of the League. 
indig~nes une instruction militaire, si ce There are territories, such as South
n'est pour la police ou la d6fense du ter- weSt Africa and certain of the South Pa
ritoire, et qui assureront 6galement aux ciflc Islands, which, owing to the sparse
autres membres de la Soci6t6 des Nations ness of their population, or their small 
des conditions d'6galit6 pour les 6chan- size, or their remoteness from the cen
ges et Ie commerce. ters of civilization, or their geographical 

Enfln, iI y a des territoires, tels que Ie contiguity to the mandatory state, and 
Sud-Ouest africain et certaines lies du other circumstances, can be best admini
Pacifique austral qui, par suite de la stered under the laws of the mandatory 
faible densit6 de leur population, de leur state as integral portions thereof, sub
superflcie restreinte, de leur 610ignement ject to the safeguards above mentioned 
des centres de civilisation, de contigult6 in the interests of the indigenous popula. 
g60graphique ~ J'Etat m~ndataire, ou tion. 
d'autres circonstances, ne sauraient etre In every case of mandate, the manda· 
mieux administr6S que sous les lois de tory state shall render to the League an 
l'Etat mandataire, comme une partie in· annual report in reference to the terri· 
t6grante de eet Etat, sous r6serve des tory committed to its charge. 
garanties pr6vues' plus haut dans J'int6- The degree of authority, control, or 
ret de la population indig~ne. administration to be exercised by the 

Dans tous les cas, l'Etat mandataire mandatory state shall, if not previously 
devra envoyer • la Soci6t6 des Nations agreed upon by the high contractirig par· 
un rapport annuel concernant les terri· ties in each case, be explicitly defined 
toires commis II sa charge. by the Executive Council in a special 

Si Ie degr6 d'autorit6, de contrOle ou ICt or charter! 
d'administration II exereer par l'Etat man· The high contracting parties further 
dataire n'a pas fait I'objet 'd'une conven· agree, to .establish at the seat 01 the 
tion ant6rieure entre les Hautes Parties , 'League a mandatory commission to re
contractantes, iI sera express6menl d6- ceive and examine the annual reports of 
lermin6 par Ie Conseil ex6cutif dans un the· mandatory powers and to assist the 
aCle sp6cial ou une charle particuli~re. League in insuring Ihe observance of Ihe 

Lea Hautes Parties conlractanles sonl lerms 01 all mandales. 
d'accord pour instituer au si~ge de la 
Soci6t6 une Commission charg6e de rOo 
cevoir el d'examiner les rapports annu· 
els des Puissances mandalaires el d'aider 
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Ia Soci6t6 l I'observation des stipula
tions de tons les mandats. 

Article XX 

Les Hautes Parties contractantes s'ef
Iorceront d'6tablir et maintenir des c0n

ditions de travail 6quitables et humaines 
pour I'homme, Ia femme et I'enfam .. tant 
sur leurs territoires qne sur COUll: aUll:
qaels s'6tendent leurs relations de com
merce et d'indastrie. 

A cet eifel, elles sont d'accord Pour 
instimer un Bureaa permanent du Tra
vail, qui formera partie int6grante de 
I'organisation de Ia Soci6t6. 

Art. XXI. 

Les Haotes Parties contractantes sont 
d'accord pour d6c1arer que des disposi
tions seront prises, par I'entremise de Ia 
oS<lci6t6, pour prantir et maintenir Ia 
Iibert6 da transit et 1'6quitable trai~· 

ment da commerce de tons les Elata 
membres de la Soci6t6. Elles entendent 
.notamment qae des arrangements sp6-
claUll: peavent etre pris pour r6pondre 
aUll: besoins des r6gions d6vast6es pen
dant la guerre de 1914-1918. 

Art. XXII 

Les Haates Parties contractantes 
conviennent de placer sons Ie cont:r6le 
de la Soci6t6 tons les bureaux intern. 
tionRUlI: ant6rieurement 6tablis par trai
t6s collectifs, si les Parties l ces trait6s 
y consentenL En oun, elles convien
nent que tous ceUll: qui se cr6eront 
ult6rieurement seront plac6s sons Ie 
contr61e de Ia Soci6t6. 

ArL XXIII 

Les Hautes Parties contractantes con
viennent que tout trait6 ou engagement 
international que viendrait l conclure 

Article XX 

The high contracting parties will 
endeavour to secure and maintain fair 
and humane conditions of labor for men, 
women, and children, both in their own 
countries and in all countries to which 
their commercial and industrial relations 
extend; and to that end agree to estaiJ,. 

Iish as part of the organization of the 
League a permanent bureau of labor. 

Article XXI 

The high contracting parties agree 
that provision shall be made through 
the instrumentality of the League to se
cure and maintain -freedom of transit 
and equitable treatment for the com
merce of all States members of the 
League, having in mind, among other 
things, special arrangements with re
gard to the necessities of the regions 
devastated during the war of 1914-
1918. 

Article XXII 

The high ·contracting parties agree to 
place under the control of the League 
all international bureaUll: al.ready. estab
lished by general treaties, if the parties 
to aach treaties consent. Furthermore, 
they agree that all such international ba
reRUJ: to be constimed in future shall be 
placed under the control of the League. 

Article XXIII 

The high contracting parties agree 
that every treaty or international en
gagement entered into hereafter by any 
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un Etat membre de la Societe sera im
mediatement enregistre par Ie Secre
taire genetal, qui Ie publiera aussitOt 
que possible: nul traite, nul engagement 
international ne sera obligatoire avant 
cet enregistrement. 

Art. XXIV 

L' Assemblee des Delegues aura Ie 
droit, de temps II autre, d'inviter les 
Etats membres de la Societe II proceder 
II un nouvel examen des t~ait6s devenus 
inapplicables et des conditions inter
nationales dont Ie maintien pourrait 
meUre en perilla Paix du monde. 

Art. XXV 

Les Hautes Parties contractantes con
viennent respectivement que, par Ie pre
sent Pacte,' elles entendent abroger 
toutes obligations inter se qui sont in
compatibles avec ses termes. Elles s'en
gagent solennellement II ne pas conclure, 
par la suite, de contrat incompatible 
avec les termes du Pacte. 

Au cas oil une Puissance, signataire 
d~ I'origine, ou ulterieurement entree 
dans la Societe, aurait, avant de devenir 
Partie au present Pacte, assume des 
obligations incompatibles avec ses ter
mes, elle aura Ie devoir de prendre im
mediatement les mesures de nature II la 
degager de ses obligations. 

Art. XXVI . 

Les amendements au present Pacte 
entreront en vigueur apr~. ratification 
par les Etats dont les Representants 
composent l'Assembl6e des Delegues. 

State member of the League shall be 
forthwith registered with the Secretary 
General and as soon as possible published 
by him, and that no such treaty or inter
national engagement shall be binding 
until so registered. 

Article XXIV 
It shall be the right of the body of 

delegates from time to·.time to advise 
the reconsideration by States members 
of the League of treaties which have 
become inapplicable and of international 
conditions of which the continuance may 
endanger the peace of the world. 

Article XXV 
The high contracting parties severally 

agree that the present covenant is ac
cepted as abrogating all obligations inter 
se which are inconsistent with the terms 
thereof, and solemnly engage that they 
will not hereafter enter into any engage
ments inconsistent with the terms 
thereof. 

In case any of the powers signatory 
hereto or subsequently admitted to the 
League shall, before becoming a party 
to this covenant, have undertaken any 
obligations which are inconsistel11, with 
the terms of this covenant, it shall be 
the duty of such power to take imme
diate steps to procure its release from 
such obligations. 

Article XXVI . 

Amendments to this covenant will 
take effect when ratified by the States 
whose representatives compose the 
Executive Council and by three-fourths 
of the States whose representatives 
compose the body of delegates. 



LE PACTEDE -LA SOCIETE DES NATIONS. 

PAeTE DE LA SOCIETE 
DES NATIONS 

Les Hautes Parties eontractantes, 

Consid6rant ·.que, pour d6velopper la 
cooptlration entre les Nations et pour leur 
garantir la p.aix et la sQrettl, iI importe 

d'accepter certaines obligations de ne 
pas recourir l la guerre, 

d'entretenir au grand jour des rela· 
tions internationales 10nd6es sur la . 
justice et I'honneur, 

d'observer rigoureusement les prl>
scriptions du droit international, rl>
connues dtlsormais comme ~g1e de 
conduite effective des Gouvernl>
ments, 

de laire r6gner ·Ia justice et de respec
ter scrupuleusement toutes les obli
gations des Traittls dans les rapports 
mutuels des peuples organis6s, 

Adoptent Ie prtlsent Pacte qui institue la 
Socitlttl des Nations. 

Article I. 

Sont Membres originaires de la Soci6-
t6 des Nations, ceux des Signataires dont 
les noms flgurent dans I'annexe au pr6-
sent Pacte, ainsi que les Etats, 6galement 
nommtls dans I'annexe, qui auront acc6dtl 
au prtlsent au Pacte sans aucune r6serve 
par une d6claration d6pos6e au Secr6ta
riat dans les deux mois de l'entr6e en vi, 

'THE COVENANT OF THB 
LEAGUE OF NATIONS 

The High Contracting Parties, 

In order to promote international co
operation and to achieve international 
peace and security 

by the acceptance of obligations not to 
resort to war, 

by the prescription of open, just and 
honourable relations between na· 
tions, 

by the firm establishment 01 the un
derstandings 01 international law as 
the acfual nile 01 conduct among 
Governments, and 

by the maintenance 01 justice and a 
scrupulous respect lor all treaty 
obligations in the dealings 01 organi
sed peoples with one another, 

Agree to Ibis Covenant 01 the League 
01 Nations. 

Article 1. 

The original Membres 01 the League 
01 Nations shall be those 01 the Signa
tories which are named in the Annex to 
this Covenant and also such 01 those 
other States named in the Annex as shall 
accede without reservation to this, COVI>
nant. Such accession shall be effected by 
a Declaration deposited with the Secre. 
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gueur du Pacte et dont notification sera 
faite aux autres Membres de la Soci6t6. 

Tout £tat, Dominion ou Colonie qui se 
gouverne librement et qui n'est pas d6-

·sign6 dans I'annexe, peut devenir Mem
bre de la Soci6t6 si son admission est 
prononc6e par les deux tiers de l'Assem
bl6e, pourvu qu'it donne des garanties 
effectives de son intention sinure d'ob-. 
server ses engagements internationaux et 
qu'it accepte Ie r~glement 6tabli par la 
Soci6t6 en ce qili concerne ses forces et 
ses armements militaires, navals eta6riens. 

Tout Membre de la Soci6t6 peut, apr~ 
un pr6avis de deux ans, se retirer de la 
Soci6t6, l la condition d'avoir rempli l 
ce moment toutes ses obligations inter
nationales y compris celles du pr6sent 
Pacte. 

Article 2. 

L'action de la Soci6t6, telle qu'elle est 
definiedans Ie pr6sent Pacte, s'exerce 
par une Assembl6e et par un Cooseit as
sist6s d 'un Secr6tariat permanent. 

Article 3. 

L'Assembl6e se compose de Repr6sen
tants des Membres de la Soci6t6. 

Elle se r6unit l des 6poques 6x6es et 
l tout autre moment, si les circonstances 
Ie demandent, au si~ge de la Soci6t6 on 
en tel autre lieu qui poiuTa etre d6sign6. 

L'Assembl6e connalt de toute question 
qui rentre dans la spb~re d'activit6 de la 
Soci6t6 ou qui affecte Ia paix du monde. 

Chaqlie Membre de la Soci6t6 ne peut 
compter plus de trois Repr6sentants dans 
l'Assembl6e et ne dispose que d'une voix. 

tariat within two months of the coming 
into force of the Covenant. Notice there
of shall be sent to all oth\ll' Members of 
the League. 

Any fully self-go ming State, Do-
minion or Colony named in the An-
nex may becom Member of the Lea-
gue if its ad . ion is agreed to by two
thirds of th Assembly, provided that it 
shall give'~ffective guarantees of its sin
cere lD~ention to observe its international 
obligations, and shall accept such regu
lations as may be prescribed "y the Lea
gue in regard to its military, naval and 
air forces and armaments. 

Any Member of the League may, after 
two years' notice of its intention so to do, 
withdraw from the League, provided 
that all its international obligations and . 
all its obligations under this Covenant 
shall have been fulfilled at the time of 
its withdrawal. 

Article 2. 

The action of the League under this 
Covenant shall be effected through the 
instrumentality of an Assembly Ind of • 
Council, with a permanent Secretariat. 

Article 3. 

The Assembly shall consist ·of Repre
sentatives of the Members of the League. 

The Assembly shall meet at stated in
tervals and from time to time IS 0cca

sion may require at the Seat of the Lea
gue: or at such other place as may be 
decided upon. 

The Assembly may deal at its meetings 
with any matter within the sphere of _ 
tion of the League or affecting the peace 
of the world. \ 

At meetings of the Assembly each 
Member of the League shall have one 
vote, and may have not more than three 
Representatives. 
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Article 4. 

Le Conseil se compose de Repr6sen
tants des Principales Puissances alli6es 
et associ6es, ainsi que de Representants 
de quatre autres Membres de la Soci6t6. 
Ces quatre autres Membres de la Soci6t6 
sont d6sign6s librement par I' Assembl6e 
et aax 6poques qu'il lui plait de clioisir. 
Jusqu'l la premiere d6signation par I'As
sembl6e, les Representants de Ia Belgi
que, du Br6sil, de I'Espagne et de la 
Greco sont Membres du Conseil. 

Avec I'approbation de la tnajorit6 de 
I' Assembl6e, I~ Conseil peut d6s1gner 
d'autres Membres de la Soci6t6 dont la 
representation sera d6sormais permanente 
au. Conseil. II peut, avec la m~me ap
probation, augmenter Ie nombre des 
Membres de la Soci6t6 qui seront choisis 
par l'Assembl6e pour' ~tre repr6sent6s au 
Conseil. 

Le Conseil se r6unit quand les circon
stances Ie. demandent, et au moins une 
fois par an, au siege de la Soci6t6 ou en 
tel autre lieu qui pourra atre d6sign6. 

Le Conseil connalt de toute question 
rentrant dans la sphere d'activit6 de la 
Soci6t6 ou affectant la pm du monde. 

Tout Membre de la Soci6t~ qui n'est 
pas repr6sent6 au Conseil est invit6 l 
y envoyer si6ger un Repr6sentant lors
qu'une question qui l'int6resse particu
Iierement est port6e devant Ie Conseil. 

Chaque Membre de la Soci6t6 repr6-
sent6 au Conseil ne dispose que d'une 
voil! et n'a qu'un Repr6sentant. 

La Sod'" oleo NatIo ... I 

Article 4. 

The Council shall consist" of Represen
tatives of the Principal Allied and Ass0-
ciated Powers, together with Representa
tives of four other Members. of the Lea
gue. These four Members of the League 
shall be selecte4 by the Assembly from 
time to time in its discretion. Until the 
appointment of the Representatives of 
the four Members of the League ftrst 
selected by the Assembly, Representa
tives of Belgium, Br~il, Spain and 
Greece shall be members of the Council. 

With the approval of the majority of 
the Assembly, the Council may name ad
ditional Members of the. League whose 
Representatives shall always be members 
of the Council; the Council with like ap
proval may increase the number of Mem
bers of the League to be selected by the 
Assembly for representation on the Coun
cil. 

The Council shall meet from time to 
time as occasion may require, and at 
least once a year, at the Seat of the Lea
gue, or at such other place as may be 
decided upon. 

The Council may deal at its meetings 
with any matter within the sphere of ac
tion of the League or affecting the peace 
of the world. 

Any Member of the Leaque not re
presented on the Council shall be invited 
to send a Representative to sit as a mem
ber at any meeting of the Council during 
the consideration of matters specially af
fecting the interests of that Member of 
the League .. 

At meetings of the Council, each Mem
ber of the League represented on the 
Council shall have one vote, and may 
have hot more than one Representative. 

38 



594 LE PACTE 

Article 5. 

Sauf disposition express6ment contraire 
du pr6sent Pacte ou des clauses du 
pr6sent Trait6, les d6cisions de l' Assem
bl6e ou du Conseil sont prises • I'unani
mit6 des Membres de la Soci6t6 repr6-
sent6s • la r6union. 

Toutes questions de proc6dure qui se 
posent aux r6unions de l' Assembl6e ou 
du Conseil, y compris la d6signation des 
Commissions charg6es d'enqutlter sur 
des points particuliers, sont r6g16es par 
l' Assembl6e ou par Ie Conseil et d6cid6es 
II la majorit6 des Membres de la Soci6t6 
repr6sent6s II la r6union. 

La premi~re r6union de l' Assembl6e et 
la premi~re r6union du Conseil auront 
lieu sur la convocation du Pr6sident des 
Etats-Unis d'Am6rique. 

Article 6. 

Le SecJ;6tariat permanent est 6tabli au 
siege de la Soci6t6. 11 comprend un Se
cr6taire g6n6ral, ainsi que les secr6taires 
et Ie personnel n6cessaires. 

Le premier Secr6taire g6n6ral est d6-
sign6 dans I'annexe. Par la suite, Ie Se
cr6taire g6n6ral sera nomm6 par Ie Con
seil avec I'approbation de la majorit6 de 
I'Assembl6e. 

Les secr6taires et Ie personnel du Se
cr6tariat sont nomm6s par Ie Secr6taire 
g6n6ral avec I'approbation du Conseil. 

Le Secr6taire g6n6ral de la Soci6t6 est 
de droit Secr6taire g6n6ral de l' Assem
bl6e et du Conseil. 

Les d6penses du Secr6tariat sont sup
port6es par les Membres de la Soci6t6 
dans la proportion 6tablie pour Ie Bureau 
international de l'Union postale univer
seI\e. 

Article 5. 

Except where otherwise expressly pro
vided in this Covenant or by the terms 01 
the present Treaty, decisions at any mee
ting of the Assembly or of the Council 
shall require the agreement of all the 
Members 01 the League represented at 
the meeting. 

All matters 01 procedure at meetings 
01 the Assembly or of the Council, inclu
ding the appointment of Committees to 
investigate particular matters, shall be re
gulated by the Assembly or by the Coun
cil and may de decided by Ii majority 01 
the Members of the League represented 
at the meeting. 

The first meeting 01 the Assembly and 
the first meeting of the Council shall be 
summoned by the President of the Uni
ted States of America. 

Article 6. 

The permanent Secretariat shall be 
established at the Seat 01 the League. 
The Secretariat shall comprise a Secre
tary General and such secretaries and 
staff as may be required. 

The first Secretary General shall be' 
the person named in the Annex: thereaf
ter the Secretary General shall be ap
pointed by the Council with the approval 
of the majority of the Assembly. 

The secretaries and staff 01 the Secre
tariat shall be appointed by the Secretary 
General with the approval of the Council 

The Secretary General shall act in 
that capacity at all meetings 01 the As
sembly and 01 the Council. 

The expense 01 the Secretariat shall 
be borne by the Members 01 the League 
in accordance with the apportionment 01 
the expenses of the international Bureau 
of the Universal Postal Union. 
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Article 7. 

Le si~ge de la Soci6t6 est 6tabli • 
Gen~ve. 

Le Conseil peul l tout moment d6cider 
de 1'6tablir en tout autre lieu. 

Toutes les fonctions de la Soci6t6 ou 
des services qui s'y rattschent; y compris 
Ie Secr6tariat, sont 6galement accessibles 
aux hommes et aux femmes. 

Les Representailts des Membres de la. 
Soci6t6 et ses agents jouissent dans I'ex-. 
ercice de leurs fonctions des privil~ges et 
immunit6a diplomatiques. 

Les bitiments et terrains occup6a par 
la Soci6t6, par ses services ou ses re
unions, soRt inviolables. 

Article 8. 

Les Membres de la Soci6t6 reconnais
sent que Ie maintien de la pRix exige la 
r6duction des armements nationaux au 
minimum compatible avec la s6curit6 na
tionale et avec l'ex6cution des obligations, 
intemationales impos6e par une action 
commune. 

Le Conseil, tenant compte de la situa
tion g60graphique et des conditions spe
ciales de chaque Etat, pr6pare les plans 
de cette r6duction, en vue de l'examen et 
de la d6cision des divers Gouvemements. 

Ces plans doivent faire I'objet d'un 
nouvel examen et; s'il y a lieu, d'une 
revision tous les dix ans au moins. 
Apr~ leur adoption par les divers 

Gouvemements, la limite des armements 
ainsi fix6e ne peut &tre d6pass6e sans Ie 
consentement du Conseil. 

Consid6rant que la fabrication priv6e 
des munitions et du mat6riel de guerre 
soul~ve de graves objectio~, les Mem-

Article 7. 

The Seat of the League is established 
at Geneva: . 

The Council may it any time decide 
that the Seat of the League shall be esta
blish"d elsewhere. 

All positions under or in connection 
'with the League, including the Secre
tariat, shall be open' equally to men and 
women. 

Representatives of the Members of the 
League and officials of the League whim 
engaged on the business of the League 
shall enjoy' diplomatic privileges and im
munities. 

The buildings and other property occu-' 
pied by the League or its officials or by 
Representatives attending its meetings 
shall be inviolable. 

Article 8. 

The Members of the League recognise 
that the maintenance of peace requires 
the reduction of national armaments to 
the lowest point consistent. with national 
safety and the enforcement by common 
action of international obligations. 

The Council, taking account. 01 the 
geographical situation and circumstances 
of each State, shall formulate plans lor 
such reduction for the consideration and 
action of the several Governments. 

Such plans shall be subject to recon
sideration and revision at least every ten 
years. 

After these plans shall have been 
adopted by the several Governments, 
the limits of armaments therein fixed 
shall not be exceeded withouf· the ,con
currence 01 the Council. 

The Members of the League agree that 
the manufacture by private, enterprise of 
munitions and implements of war is open 

38" 
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bres de la SocilStlS chargent Ie Conseil 
d' aviser aux mesures propres II en c!viter 
les. ficheux effelS, en tenant compte des 
besoins des Membres de la Socic!tc! qui 
ne peuvent pas fabriquer les munitions et 
Ie mat6riel de guerre n6cessaires II leur 
sQretc!. 

Les Membres de la Soci6t6 s'engagent 
II 6changer, de la mani~re la plus franche 
et la plus compl~te, tous renseignemenlS 
relatifs 1I1'c!chelle de leurs armemenlS, II 
leurs programmes militaires, navals et 
a6riens et II la condition de celles de leurs 
industries susceptibles d'i!tre utilis6es 
pour la guerre. 

Article 9. 

Une Commission permanente sera for
mc!e pour donner au Conseil son avis sur 
I' ex6cution des dispositions des articles I 
et 8 et, d'une fa~on g6n6rale, sur les 
questions militaires, navales et a6riennes. 

Article 10. 

Les Membres de la Soci6t6 s'engagent 
a respecter et a maintenir contre toute 
agresssion ext6rieure l'int6grit6 territo
riale et I'indc!pendance politique pr6sente 
de tous les Membres de la Soci6t6. En 
cas d'agression, de menace ou de danger 
d'agression, Ie Conseil avise aux moyens 
d'assurer l'ex6cution de cette obligation. 

Article II. 

II est express6ment d6clar6 que toute 
guerre ou menace de guerre, qu'elle af
fecte directement au non l'un des Mem
bres de la Soci6t6, int6resse la Soci6t6 

':tout enti~re et que celle-ci doit prendre 
les mesures propres 11 sauvegarder effi
eacement la paiX des Nations.' En pareil 
cas, Ie Secr6taire g6nc!ral convoque im-

to grave objections. The Council shall 
advise how the evil effects attendant 
upon such manufacture can be preven
ted, due regard being had to the neces· 
sities of those Members of the League 
which are not able to manufacture the 
munitions and implements of war neces· 
sary for their safety. 

The Members of the League under· 
take to interchange full and frank infor· 
mations as to the scale of their arma· 
menlS, their military, naval and air pro
grammes and the condition of such of 
their industries as are adaptable to war· 
like-purposes. 

Article 9. 

A permanent Commission shall be con· 
stituted to advise the Council on the exe
cution of the provisions of Articles I and 
8 and on military, naval and air que
stions generally. 

Article 10. 

The Members of the League undertake 
to respect and preserve as against ex· 
ternal agression the territorial integrity 
and existing political independenc4 of all 
Members of the League. In case of any 
such agression or in case of any threat 
or danger of such aggression the Council 
shall advise upon the means by which 
this obligation' shall be fulfilled. 

Article II. 

Any war or threat of war, whether 
immediately affecting any of the Mem. 
bers of the League or not, is hereby de
clared a matter of concern to the whole 
League, and the League shall take any 
actiC!n that may be deemed wise and effec
tual to safeguard the peace of nations. In 
case any such emergency should ariso 
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mtldiatement Ie Conseil, ala demande de 
tout Membre de la Socitlttl. 

the Secretary General shah on the re
quest of any Member of the League forth
with summon a meeting 01 the Council. 

II est: en outre, dt!clart! que tout Mem
,bre de Ia Socitlt6 a Ie droit, a titre ami
cal, d'appeler I'attention de l'Assembltle 
ou du Conseil sur toute circonstance de 
nature a affecter les relations intematio
nales et qui menace par suite de troubler 
la pRix ou la bonne entente entre nations, 
dont Ia pRix dtlpend. 

Article 12. 
Tous les Membres de la Socitlttl con

viennent que, s'i1 s'tll~ve entre eux un 
diff«end susceptible d'entrainer une rup
ture, ils Ie soumettront soit a la proc6-
dure d'arbitrage, soit al'examen au Con
seil. lis conviennent encore qu'en aucun 
('as i1s ne doivent recourir a la guerre 
avant I'expiration d'un dtllai de trois mois 
apr~ la sentence des arbitres ou Ie rap
port du Conseil· 

It is also declared to be the friendly 
right of each Member of the League to 
bring to the attention of the Assembly or 
of the Council any circumstance what
ever affecting international relations which 
threatens to disturb international peace or 
the good understanding between nations 
upon which peace depends. 

Article 12. 

The Members 01 the Leaque agree that 
if there should arise between them any 
dispute likely to lead to a ruptu;e, they 
will submit the matter either to arbitra-
tion or to inquiry by the Council, and 
they agree in no case to resort to war 
until three months after the award by the 
arbitrators or the report by the Council. 

Dans . tous les cas pr6vus par cet aT- In any case under this Article the 
ticle, la sentence des arbitres doit etre award of the arbitrators 1Ihall be made 
rendue dans un dtllai raisonnable et Ie within a reasonable time, and the report 
rapport du Conseil doit etre tltabli dans of the Council shall be made within six 
les six mois a dater du jour ou iI aura 6t6 months after the submission of the dis-
saisi du difftlrend. pute. 

Article 13. 
Les Membres de la Soci6t6 convien

nent que s'i1 s'61~ve entre eux un diff6-
rend susceptible, a leur avis, d'une solu- . 
tion arbitrale et si ce differend ne peut 
se r6gler de fa~on satisfaisante par la 
voie diplomatique, la question sera sou
mise int6gralement a l'arbitrage. 

Parmi ceux qui sont g6neralement 
susceptibles de solution arbitrale, on d6-
clare tels les differends relatifs a I'inter
pr6tation d'un traite, a tout point de droit 
international, a la r6alii6 de tout fait qui, 
s'i1 etait etabli, constituerai! la rupture 

Article 13. 

The Members of the League agree that 
whenever any dispute shall arise be
tween them which they recognise to be 
suitable for submission to arbitration and 
which cannot be satisfactorily settled by 
diplomacy, they wi! submit the whole 
subjectmatter to arbitration. 

Disputes as to the interpretation of a 
treaty, as to any question of international 
law, as to the existence of any fact which 
if established would constitute a breach 
of any international obligation, or as to 

the extent and nature of the reparation to 
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d'un engagement international, ou l 1'6-
tendue ou l la nature de la r6paration 
due pour une telle rupture. 

La Cour d'arbitrage l laquelle la cau
se est soumise est la Cour d6sign6e par 
les Parties ou pr6vue dans leurs Con
ventions ant6rieures. 

Les Membres de la Soci6t6 s'engagent 
l ex6cuter de bonne foi les sentences 
rendues et l ne pas recourir l la guerre 
contre tout Membre de la Soci6t6 qui s 'y 
conformera. Faute d'ex6cution de la sen
tence, Ie Conseil propose les mesures 
qui doivent en assurer I'effet. 

Article 14. 

Le Conseil est charg6 de pr6parer un 
projet de Cour permanente de justice in
ternationale et de Ie soumettre aux Mem
bres de la Soci6t6. Cette Cour connaitra 
de tous diff6rends d'un caract~re inter
national que les Parties lui sournettront. 
EUe donnera aussi des avis consultatifs 
sur tout diff6rend ou tout point, dont la 
saisira Ie Conseil ou I' Assembl6e. 

Article 15. 
S'i1 s'61~ve entre les .(Iiembres de la 

Soci6t6 un diff6rend· susceptible d'entral
ner une rupture et si ce diff6rend n'est 
pas soumis l I'arbitrage pr6vu l I'article 
13, les Membres de la Soci6t6 convien
nent de Ie porter devant Ie Conseil. A 
cet effel, iI sufftt que I'un d'eux avise de 
ce diff6rend Ie Secr6taire g6n6ral, qui 
prend toutes dispositions en vue d'une 
enquete et d'un examen complets. 

be made for any such breach, are decla
red to be among those which are gene
rally suitable for submission to arbitration. 

For the consideration 01 any such dis
pute the court 01 arbitration to which the 
case is referred shall be the court agreed 
on by the parties to the dispute or stipu
lated in any convention existing between 
them. 

The Members of the League agree that 
they will carry out in lull good faith any 
award that may be rendered, and that 
they will not resort to war against a Mem
ber of the League which complies there
with. In the event 01 any failure to carry 
out such an award, the Council shall pro
pose what steps should be taken to give 
effect thereto. 

Article 14. 

The Council shall formulate and sub
mit to the Members of the League for 
adoption plans for the establishment 01 a 
Permanent Court of International Justi
ce. The Court shall be competent to hear 
and determine any dispute 01 an inter
national character which the parties 
thereto submit to it. The Court may also 
give an advisory opinion upon any dis
pute or question referred to it by the 

, Council or by the Assembly. 

Article 15. 

If there- should arise between Mem
ben; of the League any dispute likely to 
lead to a rupture, which is not submitted 
to arbitration in accordance with Article 
13, the Memben; of the League agree 
that they will submit the matter to the 
Council. Any parly to the dispute may 
effect such submission by giving notice 
of the existence of the dispute to the 
Secretary General, who will make all 
necessary arrangements for • full inve
stigation and consideration thereof. 
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Dans Ie plus bref dl!lai, les Parties 
doivent lui communiquer l'exposl! de 

, leur cause avec tous faits pertinems et 
pi~ justificatives. I.e Conseil peut en 
ordonner la publication imml!diate. 

For this purpose the parties to the di&
pute will communicate to the Secretary 
General, as promptly as possible, stato
ments of their case with all the relevant 
facts and papers, and the Council may 
forthwith direct the publication thereof. 

I.e Conseil s'efforce d'assurer Ie reg!o- The Council sball endeavour to effect 
ment du diffl!rend. S'il y rl!ussit, il publie, a settlement of the dispute, and if such 
dans la mesure qn'il juge utile, .un. efforts are successful, a statement shall 
exposI! relatant les faits, les explications be made public giving such facts and ex
qu'ils comportent et les termes de ce . planations regarding the dispute and the 
r~glement. terms of settlement thereof as the Coun

Si Ie diffl!rend n'a pu se rl!g!er, Ie 
Conseil rl!dige' et publie un rapport, votl! • 
soit 1 l'unamit6, soil 1 la majoritl! des 
voix, pour faire connaltre les circonstan
ces du diffl!rend et les solutions qu'il rOo 

commande comme les plus I!quitables et 
les mieox appropril!es 1 I'esp~. 

Tout Membre de la Socil!tl! reprl!sentl!· 
au Conseil peut I!galement pubJier un 
exposI! des faits du diffl!rend et ses pro
pres conclusions. 

Si Ie rapport du Conseil est acceptl! • 
l'unanimit6, Ie vote des. Reprl!sentants 
des Parties ne comptant pas dans Ie cal
cuI de cette unanimitl!, les Membres de 
la Socil!tl! s'engagent • ne recourir • la 
guerre contre aucune Partie qui se con
forme aox conclusions du rapport. 

Dans les cas ou Ie Conseil ne rl!assit 
pas • f&ire accepter son rapport par tous 
ses membres autres que les Reprl!sen
tants de toute Partie au diffl!rend, les 
Membres de la Socil!t6 se rl!servent Ie 
droit d'agir comme ils Ie jugeront nt!ce&
saire pour Ie maintien du droit et de la 
justice. 

Si l'une des Parties pr6tend et si Ie 
Conseil reconnalt que Ie diffl!rend porte 
sur une question que Ie droit internatio-

cil may deem appropriate. 
If the dispnte is not thus settled, the 

Council either unanimously Qr by a majo
rity vote sball make and publish a report 
containing a statement of the facts of the 
dispute and the recommendations which 
are deemed just and proper in regard 
thereto. 

Any Members of the League represen
ted on the Council may make public a 
statement of the facts of the dispute and 
of ilS conclusions regarding the same. 

If a report by the Council is unani
mously agreed to by the Members thero
of other than the Representatives of one 
or more of the parties to the dispute, the 
Members of the League agree that they 
will not go to war with any party to the 
dispute which complies with the recom
mendations of the report. 

If the Council fails to reach a report 
which is unanimously agreed to by the 
members thereof, other than the Repro
sentatives of one or more of the parties 
to the dispute, the Members of the Lea
gue reserve to' themselves therigbts to 
take such actions as they shall consider 
necessary for the maintenance of right 
and justice. 

If the dispute between the parties is 
claimed by one of them, and is found by 
the Council, to arise out of a matter which 
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nal laisse A la comp6tence exclusive de 
cette Partie, Ie Conseil Ie constatera 
dans un rapport, mais sans recommander 
aucune solution. 

Le Conseil peut, dans tous les cas 
pr6vUs au pr6sent article, porter Ie difM
rend devant l'Assembl6e. L'Assembl6e 
devra de meme etre saisi du diff!!rend A 
la requete de I'une des Parties; cette re
quete devra etre prl!sent6e dans les qua
torze jours A dater du moment oil Ie dif
f!!rend est port6 devant Ie Conseil. 

Dans toute affaire soumise II I' Assem
bIlle, les dispositions du prl!sent article et 
de I'article 12 relatives II I'action et aux 
pouvoirs duo Conseil, s'appliquent !!gale
ment A I'action et aux pouvoirs de l'As
sembl!!e. II est entendu qu'un rapport 
fait par l'Assembl!!e avec I'approbation 
des Reprl!sentants des Membres de la 
Soci!!t!! repr6sentl!s au Conseil et d'une 
majorit!! des autres Membres de la So
ci!!t!!, Al'exciusion, dans chaque cas, des 
Reprl!sentants des Parties, a Ie meme 
effet qu 'un rapport du Conseil adopt!! l 
l'unanimit6 de seS membres autres que 
les Reprl!sentants des Parties. 

Article 16. 

Si un Membre de la Socillt!! recourt II 
la guerre, contrairement aux engagements 
pris aux articles 12, 13, ·ou IS, iI est 
ips!, facto consid6r!! comme ayant com
mis un acte de guerre contre taus les 
autres Membres de la Soci!!t6. Ceux-ci 
s'engagent II rompre imm6diatement avec 
lui toutes relations commerciales ou 
financiflres, II interdire taus rapports 
entre leurs nationaux et ceux de l'Etat en 
rupture de pacte et II faire cesser toutes 
communications financiflres, commercia
les au personnelles entre les nationaux 

by international law is solely within the 
domestic jurisdiction of that partyr'the 
Council shall so report, and shall make 
no recommendation as io its settlement. 

The Council may in any case under 
this Article refer the dispute to the As
sembly. The dispute shall be so referred 
at the request of either party to the dis
pute, provided that such request be made 
within fourteen days alter the submission 
of the dispute to the Council. 

In any case referred to the Assembly, 
all the provisions of this Article and of 

. Article 12 relating to the action and po
wers of the Council shall apply to the 
action and powers of. the Assembly, pro
vided that a report made by the Assem
bly, if concurred in by the Representa
tives of those Members of the League 
represented on the Council and of a ma
jority of the other Members of the lea
gue, exclusive in each case of the Re
presentatives of the parties to the dispute, 
shall have the same force as a report by 
the Council concurred in by all the mem
bers thereof other than the Representa
tives of one or more of the parties to the 
dispute. 

Article 16. 
Should any Member of the League 

resort to war in disregard of its covenants 
under articles 12; 13 or IS, it shall ipso 
facto be deemed to have committed an 
act of war against all other Members of 
the League, which hereby undertake im
mediately to subject it to the severance 
of all trade or Onancial relations, the 
prohibition of all iittercourse between 
their nationals and the nationals of the 
covenant-breaking State, and the preven
tion of all Bnancial, commercial or per
sonal intercourse between the nationals 
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de cet Etat et ceux de tout autre Etat, 
Membre ou non de la SociEtE. 

En ce cas, Ie Conseil a Ie devoir de 
recommender aux diven; Gouvemements 
intEressEs les elfectifs militaires, navals 
ou a6riens par lesquels les Membres de 
la SociEtE contribueront respectivement 
aux forces armEes destinEes l faire re
specter les engagements de la SociEtE. 

Les Membres de la SociEtE con· -
vieunent, en outre, de se preter I'un • 
rautre un mutuel appui dans I'application 
des mesures &onomiques et ftnancil!;res 
• prendre en vertu du prEsent artiele pout 
rEduire au minimum les pertes et les in
convEnients qui peuvent en multer. lis 
se pretent Egalement un mutuel appui 
pour rEsister l toute mesure spEciale di
rigEe contre I'un d'eux par l'Etat en rap-

. tare de pacte. lis ·prennent les disposi
tions nEcessaires pour faeiliter Ie pas-
sage l travers leur territoire des forces 
de tout M.embre de la SociEtE qui parti
cipe l une action commune pour faire 
respecter les engagements de la SociEtE, 

Peut etre exclu de la SociEtE tout 
Membre qui s'est rendu coupable de la 
violation d'un des engagements rEsul
tant du Pacte. L'exclusion est prononcEe 
par Ie vote de tous les autres Membres 
de la SociEt6 reprEsentEs au Conseil. 

Article 17. 

En cas de dilf6rend entre deux Etats, 
dont un seulement est Membre de II So
ci6t6 ou dont IUCun D'en fait partie, 
l'Etat ou les Etats 6trangers l la Soci6tE 
sont invit6s l se soumettre aox oblig. 
tions qui s'imposent l ses Membres a1l][ 
60s de reglement du dilf6rencl, aux con
ditions estimEes justes par Ie ConseiL Si 
celie invitation est acceptEe,· les disposi-

of the covenant.breaking Sta~ and the 
nationals of any other State, whether a 
Member of the League or not. 

It shall be the duty of the Council in 
such case to recommend to the several 
Governmerts concerned what elfective 
military, naval or air force the Members 
of the League shall severally contribute 
to the armed forces to be used to protect 
the covenants of the League. 

The Members ·of the League agree, 
further, that they wiD mutually support 
one another in the financial and economic 
measures which are taken under this ar
ticle, in order to minimise tlie loss and 
inconvenience resulting from the above 
measures, and that they will mutually 
support one another in resisting any spe
cial measures aimed at one of their num
ber by the covenant.breaking State, and 
that they will take the necessary s~ps to 
alford passage through their territory to 
the forces of any of the Members of the 
League which are co-operating to protect· 
the covenants of the League. 

Any Member of the League which has 
violated any covenant of the League may 
be declared to be no longer a Member of 
the League by a vote of the Council con
curred in by the Representatives of all 
the other Members of the League repre
sented thereon. 

Article 17. 

In the event of a dispute between a 
Member of the League and a State which 
is not a Member of th!, League, or be
tween States not Memben; of the Le. 
gue, the State or States not Members of 
the League shall be invited to accept the 
obligations of membership in the League 
for the purpoSes of such dispute, upon 
such conditions as the Council may deem 
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tions des articles 12 1 1,6 s'appliquent 
sous rt!serve des modifications jugt!es 
nt!cessaires par Ie Conseil. 

D~ I'envoi de cette invitation, leCon
seil ouvre une enqu6te sur les circonstan
ces 'du difft!rend et propose telle mesure 
qui lui parait la'meilleure et la plus ef
flcace dans Ie cas particulier. 

Si I'Etat invitt! refusant d'accepter les 
obligations de Membre de la Socit!tt! aux 
fins de rl!glement du difft!rend, recourt 1 
la guerre colltre un Membre de la Soci6-
t6, les dispositions de I'article 16 lui sont 
applicables. 

Si les deux Parties invitt!es refusent 
d'accepter les obligations de Membre de 
la Socit!tt! aux' fins de rl!glement du diff6-
rend, Ie Conseil peut prendre toutes me
sures et faire toutes propositions de na
ture 1 prt!venir les hostilitt!s et 1 amener 
la solution du conflit. 

Article 18. 

Tout trait6 ou engagement internatio
nal conclu 1 I'avenir par un Membre de 
la Socit!t6 devra etre immt!diatement en
registrt! par Ie Secr6tariat et publit! par lui 
aussitOt que possible. Auenn' de ces trai
tt!s ou engagements internationaux ne 
sera obligatoire avant d'avoir t!tt! enre
gistr6. 

Article 19. 

L' Assemblt!e peut, de temps • autre, 
inviter les Membres de la Soci6tt! 1 pro
ct!der 1 un nouvel examen des traitt!s de
venus inapplicables ainsi que des situa
tions internationales, dont Ie maintien 
pourrait mettre en pt!ril la pail: du monde. 

just. 'If such invitation is accepted, the 
provisions of Articles 12 to 16 inclusive 
shall be applied with such modifications 
as may be deemed necessary by the 
Council. 

Upon such invitation being given the 
COllncil shall immediately institute an 
inquiry into the circumstances of the dis
pute and recommend such action as may 
seem best and most effectual in the cir
cumstances. 

If a State so invited shall refuse to ac
cept the obligations of membership in 
the League for the purposes of such dis
pute, and shall resort to war against a 
Member of the League, the provisions of 
Article 16 shall be applicable as against 
the State taking such action . 
. If both parties to the dispute when so 

invited refuse to accept the obligations 
of membership in the League for the pur
poses of such dispute the Council may 
take such measures and make such re
commendations as will prevent hostilities 
and will result in the settlement of the 
dispute. 

Article 18. 

Every treaty or international engage
ment entered into hereafter by any'mem
ber of the League shall be fortwith regi
stered with the Secretariat and shall as 
soon as possible be published by it. No 
such treaty or international engagement 
shall be binding until 80 registered. 

Article 19. 

The Assembly may from time to time 
advise the reconsideration by Members 
of the League of treaties which have 
become inapplicable and the considera
tion of international conditions whose 
continuance might endanger the peace of 
the world. 
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Article 20. 

Les Membres de la Soci6t6 reconnais
sent, chacun en ce qui Ie concerne, que 
Ie pr6sent Pacte abroge toutes obligations 
ou ententes inter se incompatibles avec 
ses termes et s'engagent solenneUement 
II n'en pas contracter II I'avenir de'sem
blables. 

Si avant son entr6e dans la Soci6t6, un 
Membre a assum6e des obligations in
compatibles avec les termes du Pacte, iI 
doit prendre des mesures imm6diates 
pour se d6gager de ces obligations. 

Article 21. 

Les engagements internationawe, tels 
Cj!le les trait6s d'arbitrage, et les enten
tes r6gionales, comme la doctrine de' 
Monroe, qui assurent Ie maintien de la 
paix, ne sont consid6r6s comme incom
patibles avec aucune des dispositions du 
pr6sent Pacte. 

Article· 22. 

Lea principes suivants s'appliquent 
awe colonies et territoires qui, II la suite 
de la guerre, ont cess6 d'etre sons la sou
verainet6 des E!atS qui les gouvernaient 
pr6c6demment et qui sont habit6s par 
des peuples non encore capables de ce 
diriger ewe-memes dans les conditions 
particulibrement difftciles dll monde ma
derne. Le bien-!tre et Ie d6veloppement 
de ces peuples forment une mission sa
cr6e de civilisation, et i1 convient d'in
corporer dans Ie pr6sent Pacte des ga
ranties pour I'accomplissement de cette 
mission. 

La meillellre m6thode de r6sliser prati
quement ce principe est de confter la tu

telle de ces peuples awe nations d6velop-

Article 20. 

The Members of the League severally 
agree that this Covenant is accepted as 
abrogating all obligations or understan
ding inter se which are inconsistent with 
the terms thereof, and solemnly under
take that they will not. hereafter enter 
into any engagements inconsistent with 
the terms thereof. . • 

In case any Member of' the League 
. shall, before becoming a Member· of the 

League, have undertaken any obligations 
inconsistent with the terms of this Cove
nantr it shall be the duty of such Member 
to take immediate steps to procure its 
release from such obligations. 

Article 21. 

Nothing in this Covepant shall be 
deemed to affect the validity of inter
national engagements, such as treaties of 
arbitration or regional understan~ings 

like the Monroe doctrine, for securing 
the maintenance af peace. 

Artilde 22. 

To those colonies and territories which 
as a consequence of the late war have 
ceased to be under the sovereignty of the 
States which formerly governed them and 
which are inhabited by peoples not yet 
able to stand by themselves un~er the 
strenuous conditions of the modem. 
world, there should be applied the prin
ciple that the well-being and develop
ment of 'such peoples form a sacred trust 
of civilisation and that securities for the 
performance of this trust should be em
bodied in this Covenant. 

The best method of giving practical 
effects to this principle is iliat tutelage 
of such peoples should be entrusted to 
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pees qui, en raison de leurs ressources, 
de leur experience ou de leur position 
g60graphique, sont Ie mieox 11 meme 
d'assumer cette responsabilite et qui con
sentent 11 I'accepter: elles exerceraient 
cette tutelle en quaJite de Mandataires et 
au nom de la Societe. 

Le caract~re du mandat doit differer 
suivant Ie degre de developpement du 
peuple, Is situation geographique du ter
ritoire, ses conditions economiques et 
toutes autres circonstances analogues. 

Certaines communautes, qui apparte
naient autrefois II l'Empire ottoman, ont 
atteint un degre de developpement tel 
que leur existence comme nations ind6-
pendantes peut etre reconnue provisoire
ment, 11 la condition que les conseils et 
I'aide d'un Mandataire guident leur ad
ministration "juSQu'au moment oii elles 
seront capables de se conduire seules. 
Les voeox de ces communautes doivent 
etre pris d'abord en consideration pour 
Ie choix du Mandataire. 

Le degre de developpement ·oii se trou
vent d'autres peuples, sp6cialement ceox 
de I' Afrique centrale, exige que Ie Man
dataire y assume I'administration du ter
ritoire II des conditions qui, avec la 
prohibition d'abus, tels que la traite des 
esclaves, Ie traflc des armes, et celui de 
I'alcool, garantiront la libert6 de consci
ence et de religion, sans. autres limita
tions que celles que peut imposer Ie 
maintien de I'ordre public et des bonnes 
moeurs, et I'interdiction d'etablir des for
tifications ou des bases militaires ou na
vales et de donner aox indig~nes une in
struction militaire, si ce n'est pour II 
police ou la defense du territoire et qui 
assureront egaJement aox autres MeJI)
bres de la Societe des conditions d'ega
lite pour les 6changes et Ie commerce. 

advanced nations who by reason of theil
resources, their experience or their geo
graphical position can best undertake this 
responsibility, and who are willing to ac
cept it, and that this tutelage should be 
exercised by them as Mandatories on be
half of the League. 

The character of the mandate must 
differ according to the stage of the deve
lopment of the people, the geopraphical 
situation of the territory, its economic 
conditions and other similar circumstan
ces. 

Certain communities formerly belon
ging to the Turkish Empire have reached 
a stage of development where their ex
istence as independent nations can be 
provisionally recognised subject to the 
rendering of administrative advice and 
assistance by a Mandatory until such 
time as they are able to stand alone. The 
wishes of these communities must be a 
principal consideration in the selection 
of the Mandatory. 

Other peoples, especially those of Cen
tral Africa, are at such a stage that the 
Mandatory must be responsible for the 
administration of the territory un~r con
ditions which will guarantee freedom of 
conscience and religion, subject only to 
the maintenance of public order and mo
raIs, the prohibition of abuses such as the 
slave trade, the arms traffic and the 
liquor traffic and the prevention of the 
establishment of fortifications or military 
and naval bases and of military, training 
of the natives for other than police pur
poses and the defence of territory, and 
will also secure equal OPportullities for 
the trade and commerce of other Mem
bers of the League. 
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Enlin il y a des territoires, tels que 
Ie Sud-Ouest africain et certaines i1es du 

. Pacifique austral, qui, par suite de la 
faible densit6 de leur population, de leur 
Jiuperficie restreinte, de leur 610ignement 
des centres de civilisation, de leur conti
guit6 g60graphique au territoire, du Man
dataire, ou d'autres circonstances, ne sau
raient etre mieux' administr6s que sous 
Jes lois du Mandataire, comme une par
tie int6grante de son territoire, sous r6-
serve des garanties prevues plus haut 
dans l'int6rllt de la population indig~ne. 

Dans tous les cas Ie Mandataire, doit 
envoyer au Conseil un rapport annuel 
~ricernant les· territoires dont il a la 
.charge. 

Si Ie degf6 d'autorit6, de contrille ou 
d'administration II. exercer par Ie Manda
taire n'a pas fait I'objet d'une Convention 
imt6rieure entre les Membres de la So- . 
ci6t6, iI sera express6ment statu6 sur ,ces 
points par Ie Conseil. 

Une Commission permanente sera 
charg6e de recevoir et d'examiner les 
rapports annuels des Mandataires et de 
donner au Conseil son avis sur toutes 
.questions relatives II. l'ex6cution des man
dats. 

Article 23. 

Sous la r6serve, et en conformit6 des 
dispositions des Conventions internatio
nales actuellement existantes ou qui se
ront ult6rieurement conclues, les Mem
bres de la Soci6t6: 
a) s'efforceront d'assurer et de mainte

nir des conditions de trsvail 6qui
tables et humaines pour I'homme, 
la femme et I'enlant sur leurs pro
pres territoires, ainsi que dans tous 
payS auxquels 's'6tendent leurs rela
tions de commerce et d'industrie, et, 
dans ce but, d'6tablir et d'entretenir 
les organisations internationales n6-
cessairesj 

There are territories, such as South
West Africa and certain of the South 
Pacific Islands, which, owing to the spar
seness of their population, or their small 
size or their remoteness from the centres 
of civilisatiDn, or their geographical con
tiguity to the territory of the Mandatory, 
and other circumstances, can be best ad
ministered under the laws of the Manda
tory as integral portions of its territory, 
.subjet to the safeguards' above mentioned 
in the interests of the indigenous popu-. 
lation. 

In every case of mandate, the Manda
tory shall render tq the Council an an
nual report in reference to the territory 
committed to its charge . 

The degree of authority, control, or 
administration to be exercised by the 
Mandatory shall, if not previously agreed 
upon by the Members of the League. be 
explicitly defined in each case by the, 
Council. 

A permanent Commission shall be con
stituted to receive and examine the an
nual reports of the Mandatories and to 
advise the Council on all matters relating 
to the observances of the mandates. 

Article 23. 

Subject to and in accordance with the 
provisions of international conventions 
existing or herealter to be agreed upon, 
the Members of the League: 

a) will endeavour to secure and main
tain fair and humane conditions of 
labour for men, women. and chil-

o dren, both in their own countries 
and in all countries to which their 
commercial and industrial relations 
extend, and for that purpose will 
establish and maintain the neces
sary international organisations; 
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b), s'engagent II assu(er Ie traitement 
equitable des populations indigenes 
dans les territoires ,soumis II leur ad. 
ministration; 

c) chargent la Societe du contrllie ge
neral des accords relatifs II la traite 
des femmes et des enfants, du trafic 
de I'opium et autres drogues nui· 
sibles; 

d) chargent la Societe du contrllie ge
neral du commerce des armes et des 
rlll,1nitions avec les pays, ou Ie con
trole de ce commerce est indispen. 
sable II I'interet commun; 

e) prendront les dispositions 'n6cessai· 
res pour assurer, la garantie et Ie 
maintien de la liberte des commu· 
nications et du transit, ainsi qu'un 
equitable traitement du commerce 
de taus les Membres de la Societt!, 
t!tant entendu que les n6cessitt!s 
spt!ciales des i'qions d6vast6es pen· 
dant la guemi de '1914-,-1918 dev. 
ront etre prises en considt!ration; 

f) s'efforceront de prendre des mesures 
d'ordre international pour prt!venir 
et combattre les maladies. 

Article 24. 
Tous les bureaux internationaux ante

rieurement t!tablis par traites collectifs 
seront, sous r6serve de l' assentiment des 
Parties, plac6s silus I'autoritt! de la So
cit!tt!.' Tous autres bureaux internatio
naux et '1outes Commissions pour Ie regie
ment des affaires d'intt!ret internatio
nal qui seront crt!es ultt!rieurement, se

ront plac6s sous I'autoritt! de la Socit!tt!. 
Pour toutes questions d'intt!ret inter

national rt!glt!es par des conventions ge
nerales, mais non soumises au contrllie 
.de Commissions ou de bureaux interna-

b) undertake to secure just treatment 
of the native inhabitants of terri· 
tO,ries under their control: 

c) will entrust the League with the 
general supervision over the execu
tion of agreements with regard to 
the traffic in women and children, 
and the traffic in opium and other 
dangerous drugs; 

d) will entrust the League with the 
general supervision of the trade in 
arms and ammunition with the coun
tries in which the control of this 
traffic is necessary in the common 
interest; , 

e) will make provision to secure and 
,maintain freedom of communica
tions and of transit and equitable 
treatment for the ,commerce of all 
Members of the League. In this 
connection, the special necessities 
of the regions devastated during the 
war of 1914-,-1918 shall be borne 
in mind; 

f) will endeavour to take steps in mat
ters of international concern for the 
prevention and control of di~ase. 

\ 

Article 24. 

There shall be placed under the direc
tion of the League all international bu
reaux already established by general trea
ties if the parties to such treaties consent. 
AU such international bureaux and all 
commissions for the regulation of mat
ters of international interest hereafter 
constituted shall be placed under the di
rection of the League. 

In all matters of international interest 
which are regulated by general conven
tions but which are not placed under the 
control of international bureaux or com-


	004841_0001
	004841_0003
	004841_0004
	004841_0005
	004841_0006
	004841_0007
	004841_0011
	004841_0012
	004841_0013
	004841_0014
	004841_0015
	004841_0016
	004841_0017
	004841_0018
	004841_0019
	004841_0020
	004841_0021
	004841_0022
	004841_0023
	004841_0024
	004841_0025
	004841_0026
	004841_0027
	004841_0030
	004841_0031
	004841_0034
	004841_0035
	004841_0036
	004841_0037
	004841_0038
	004841_0039
	004841_0040
	004841_0041
	004841_0042
	004841_0043
	004841_0044
	004841_0045
	004841_0046
	004841_0047
	004841_0048
	004841_0049
	004841_0050
	004841_0051
	004841_0052
	004841_0053
	004841_0056
	004841_0057
	004841_0058
	004841_0059
	004841_0060
	004841_0061
	004841_0062
	004841_0063
	004841_0064
	004841_0065
	004841_0066
	004841_0067
	004841_0068
	004841_0069
	004841_0070
	004841_0071
	004841_0072
	004841_0073
	004841_0074
	004841_0075
	004841_0076
	004841_0077
	004841_0078
	004841_0079
	004841_0080
	004841_0081
	004841_0082
	004841_0083
	004841_0084
	004841_0085
	004841_0086
	004841_0087
	004841_0088
	004841_0089
	004841_0090
	004841_0091
	004841_0092
	004841_0093
	004841_0094
	004841_0095
	004841_0096
	004841_0097
	004841_0098
	004841_0099
	004841_0100
	004841_0101
	004841_0102
	004841_0103
	004841_0104
	004841_0105
	004841_0106
	004841_0107
	004841_0108
	004841_0109
	004841_0110
	004841_0111
	004841_0112
	004841_0113
	004841_0114
	004841_0115
	004841_0116
	004841_0117
	004841_0118
	004841_0119
	004841_0120
	004841_0121
	004841_0122
	004841_0123
	004841_0124
	004841_0125
	004841_0126
	004841_0127
	004841_0128
	004841_0129
	004841_0130
	004841_0131
	004841_0132
	004841_0133
	004841_0134
	004841_0135
	004841_0136
	004841_0137
	004841_0138
	004841_0139
	004841_0140
	004841_0141
	004841_0142
	004841_0143
	004841_0144
	004841_0145
	004841_0146
	004841_0147
	004841_0148
	004841_0149
	004841_0150
	004841_0151
	004841_0152
	004841_0153
	004841_0154
	004841_0155
	004841_0156
	004841_0157
	004841_0158
	004841_0159
	004841_0160
	004841_0161
	004841_0164
	004841_0165
	004841_0166
	004841_0167
	004841_0168
	004841_0169
	004841_0170
	004841_0171
	004841_0172
	004841_0173
	004841_0174
	004841_0175
	004841_0176
	004841_0177
	004841_0178
	004841_0179
	004841_0180
	004841_0181
	004841_0182
	004841_0183
	004841_0184
	004841_0185
	004841_0186
	004841_0187
	004841_0188
	004841_0189
	004841_0190
	004841_0191
	004841_0192
	004841_0193
	004841_0194
	004841_0195
	004841_0196
	004841_0197
	004841_0198
	004841_0199
	004841_0200
	004841_0201
	004841_0202
	004841_0203
	004841_0204
	004841_0205
	004841_0206
	004841_0207
	004841_0208
	004841_0209
	004841_0210
	004841_0211
	004841_0212
	004841_0213
	004841_0214
	004841_0215
	004841_0216
	004841_0217
	004841_0218
	004841_0219
	004841_0220
	004841_0221
	004841_0222
	004841_0223
	004841_0224
	004841_0225
	004841_0226
	004841_0227
	004841_0228
	004841_0229
	004841_0230
	004841_0231
	004841_0232
	004841_0233
	004841_0234
	004841_0235
	004841_0236
	004841_0237
	004841_0238
	004841_0239
	004841_0240
	004841_0241
	004841_0242
	004841_0243
	004841_0244
	004841_0245
	004841_0246
	004841_0247
	004841_0248
	004841_0249
	004841_0250
	004841_0251
	004841_0252
	004841_0253
	004841_0254
	004841_0255
	004841_0256
	004841_0257
	004841_0258
	004841_0259
	004841_0260
	004841_0261
	004841_0262
	004841_0263
	004841_0264
	004841_0265
	004841_0266
	004841_0267
	004841_0268
	004841_0269
	004841_0270
	004841_0271
	004841_0272
	004841_0273
	004841_0274
	004841_0275
	004841_0276
	004841_0277
	004841_0278
	004841_0279
	004841_0280
	004841_0281
	004841_0282
	004841_0283
	004841_0284
	004841_0285
	004841_0286
	004841_0287
	004841_0288
	004841_0289
	004841_0290
	004841_0291
	004841_0292
	004841_0293
	004841_0294
	004841_0295
	004841_0296
	004841_0297
	004841_0298
	004841_0299
	004841_0300
	004841_0301
	004841_0302
	004841_0303
	004841_0304
	004841_0305
	004841_0306
	004841_0307
	004841_0308
	004841_0309
	004841_0310
	004841_0311
	004841_0312
	004841_0313
	004841_0314
	004841_0315
	004841_0316
	004841_0317
	004841_0318
	004841_0319
	004841_0320
	004841_0321
	004841_0322
	004841_0323
	004841_0324
	004841_0325
	004841_0326
	004841_0327
	004841_0328
	004841_0329
	004841_0330
	004841_0331
	004841_0332
	004841_0333
	004841_0334
	004841_0335
	004841_0336
	004841_0337
	004841_0338
	004841_0339
	004841_0340
	004841_0341
	004841_0342
	004841_0343
	004841_0344
	004841_0345
	004841_0346
	004841_0347
	004841_0348
	004841_0349
	004841_0350
	004841_0351
	004841_0352
	004841_0353
	004841_0354
	004841_0355
	004841_0356
	004841_0357
	004841_0358
	004841_0359
	004841_0360
	004841_0361
	004841_0362
	004841_0363
	004841_0364
	004841_0365
	004841_0366
	004841_0367
	004841_0368
	004841_0369
	004841_0370
	004841_0371
	004841_0372
	004841_0373
	004841_0374
	004841_0375
	004841_0376
	004841_0377
	004841_0378
	004841_0379
	004841_0380
	004841_0381
	004841_0382
	004841_0383
	004841_0384
	004841_0385
	004841_0386
	004841_0387
	004841_0388
	004841_0389
	004841_0390
	004841_0391
	004841_0392
	004841_0393
	004841_0394
	004841_0395
	004841_0396
	004841_0397
	004841_0398
	004841_0399
	004841_0400
	004841_0401
	004841_0402
	004841_0403
	004841_0404
	004841_0405
	004841_0406
	004841_0407
	004841_0408
	004841_0409
	004841_0410
	004841_0411
	004841_0412
	004841_0413
	004841_0414
	004841_0415
	004841_0416
	004841_0417
	004841_0418
	004841_0419
	004841_0420
	004841_0421
	004841_0422
	004841_0423
	004841_0424
	004841_0425
	004841_0426
	004841_0427
	004841_0428
	004841_0429
	004841_0430
	004841_0431
	004841_0432
	004841_0433
	004841_0434
	004841_0435
	004841_0436
	004841_0437
	004841_0438
	004841_0439
	004841_0440
	004841_0442
	004841_0443
	004841_0444
	004841_0445
	004841_0446
	004841_0447
	004841_0448
	004841_0449
	004841_0450
	004841_0451
	004841_0452
	004841_0453
	004841_0454
	004841_0455
	004841_0456
	004841_0457
	004841_0458
	004841_0459
	004841_0460
	004841_0461
	004841_0462
	004841_0463
	004841_0464
	004841_0465
	004841_0466
	004841_0467
	004841_0468
	004841_0469
	004841_0470
	004841_0471
	004841_0472
	004841_0473
	004841_0474
	004841_0475
	004841_0476
	004841_0477
	004841_0478
	004841_0479
	004841_0480
	004841_0481
	004841_0482
	004841_0483
	004841_0484
	004841_0485
	004841_0486
	004841_0487
	004841_0488
	004841_0489
	004841_0490
	004841_0491
	004841_0492
	004841_0493
	004841_0494
	004841_0495
	004841_0496
	004841_0497
	004841_0498
	004841_0499
	004841_0500
	004841_0501
	004841_0502
	004841_0503
	004841_0504
	004841_0505
	004841_0506
	004841_0507
	004841_0508
	004841_0509
	004841_0510
	004841_0511
	004841_0512
	004841_0513
	004841_0514
	004841_0515
	004841_0516
	004841_0517
	004841_0518
	004841_0519
	004841_0520
	004841_0521
	004841_0522
	004841_0523
	004841_0524
	004841_0525
	004841_0526
	004841_0527
	004841_0528
	004841_0529
	004841_0530
	004841_0531
	004841_0532
	004841_0533
	004841_0534
	004841_0535
	004841_0536
	004841_0537
	004841_0538
	004841_0539
	004841_0540
	004841_0541
	004841_0542
	004841_0543
	004841_0544
	004841_0545
	004841_0546
	004841_0547
	004841_0548
	004841_0549
	004841_0550
	004841_0551
	004841_0552
	004841_0553
	004841_0554
	004841_0555
	004841_0556
	004841_0557
	004841_0558
	004841_0559
	004841_0560
	004841_0561
	004841_0562
	004841_0563
	004841_0564
	004841_0565
	004841_0566
	004841_0567
	004841_0568
	004841_0569
	004841_0570
	004841_0571
	004841_0572
	004841_0573
	004841_0574
	004841_0575
	004841_0576
	004841_0577
	004841_0578
	004841_0579
	004841_0580
	004841_0581
	004841_0582
	004841_0583
	004841_0584
	004841_0585
	004841_0586
	004841_0587
	004841_0588
	004841_0589
	004841_0590
	004841_0591
	004841_0592
	004841_0593
	004841_0594
	004841_0595
	004841_0596
	004841_0597
	004841_0601
	004841_0602
	004841_0603
	004841_0604
	004841_0605
	004841_0606
	004841_0607
	004841_0608
	004841_0609
	004841_0610
	004841_0611
	004841_0612
	004841_0613
	004841_0614
	004841_0615
	004841_0616
	004841_0617
	004841_0618
	004841_0619
	004841_0620
	004841_0621
	004841_0622
	004841_0623
	004841_0624
	004841_0625
	004841_0626
	004841_0627
	004841_0628
	004841_0630
	004841_0631

