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1 Jan Assmann, Das kulturelle 
Gedächtnis, Schri!, Erinnerung 

und politische Identitäten in "ühen 
Hochkulturen, Munich,  

5ème édition, 2005, p. 227.

Jan  Assmann  a  décrit  la  mémoire  du  passé  comme  «  un  pré-‐acte  
de  la  religion  »,  comme  «  une  re-‐liaison,  un  souvenir,  une  pensée  
protectrice  et  conservatrice  »1 -‐

propre,  de  même  qu’un  espoir  de  résistance  durant  les  époques  

aux  années  1933-‐1945  :  le  génocide  des  Juifs  européens  (Shoah)  
et  les  crimes  nazis  commis  contre  les  autres  minorités  et  d’autres  

forcés  sont  devenus  des  axes  centraux  de  ce  travail  sur  la  mémoire.

-‐

autre.
Bien  avant  que  les  concepts  de  «  travail  de  l’histoire  »  ou  «  travail  de  

-‐

volonté  de  témoigner  sont  étonnantes  par  leur  diversité,  mais,  en  

Se souvenir des victimes - se souvenir par les victimes

pas   le   cas   des   Roms   et   des   homosexuels.   Malheureusement,  

-‐

Cependant,  les  survivants  disparaissent,  quelques-‐uns  d’entre  eux  

de  la  Shoah  et  des  autres  crimes  nazis  ne  peut  plus  être  transmise  

-‐

dévoile   :   chaque   classe   scolaire   doit   absolument   encore   rencon-‐
-‐

Lorsque  j’étais  encore  collaboratrice  de  Yad  Vashem  à  Jérusalem  et  
que  Jugend  für  Dora  nous  demanda  si  nous  envisagions  de  soutenir  
le  projet  «  L’avenir  des   témoins  »,  nous   fûmes  enthousiasmés.  Un  

-‐
pagne   des   témoins   depuis   plusieurs   années   et   reste   en   contact  
étroit  avec  eux,  décidait  d’interroger  à  nouveau  des  survivants.  Les  

sembla  totalement  adéquate.

Préface
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devint   également   parte-‐
naire  de  Jugend  für  Dora.  

-‐

de  documents  en  raison  
de   sa   mission   primaire  

le   statut  de  «  personnes  déplacées  »  de   revenir  dans   leur  patrie  

par  exemple,  demander  des  dédommagements.  Ici  se  trouvent  les  
documents  historiques  et   ceux   liés   aux  personnes,  qui   illustrent  

de  les  interpréter.  Nous  devons  comprendre  les  rescapés  comme  
des  individus  et  non  comme  des  intermédiaires  pour  nos  propres  

et  les  souhaits  des  survivants  doivent  à  la  fois  être  un  legs  et  une  

Dr.  Susanne  Urban

Préface

Jugend für Dora en visite au Service 
international de recherches  

de Bad Arolsen (4ème à droite :  
Susanne Urban)

-‐
relle  du  travail  de  mémoire  va  tourner  une  page  en  raison  du  fait  
que   les   témoins   des   crimes   nazis   et   de   l’Holocauste   ne   seront  

rapproche,   lorsque  plus   aucune  personne  persécutée  ne  pourra  

-‐

remplacent  de  plus  en  plus  souvent.

-‐

Avec  notre  projet  «  L’avenir  des  témoins  »,  nous  souhaitons  contri-‐
buer  à  la  prise  en  compte  des  rescapés  dans  ces  discussions.  Ils  ne  
doivent   pas   être   considérés   uniquement   -‐comme   c’est   trop   sou-‐
vent  le  cas-‐  comme  les  porteurs  ou  les  messagers  de  souvenirs.  Au  
contraire,   ils   incarnent   surtout  un  présent  et  un  avenir  dans   les-‐

importante.   Nous   voudrions   rendre   hommage   aux   expériences  
personnelles   des   rescapés,   que   nous   avons   préservées   par   des  

-‐

de  nos  interlocuteurs  concernant  la  mémoire  future  et  le  futur  de  
la  mémoire.

Le projet 
« L’avenir des témoins »
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Dans  ce  but,  nous  avons  rendu  visite  dans   leur  patrie  actuelle  à  

-‐
blait   important   de   passer   quelques   jours   en   compagnie   de   nos  

avons  organisé  une  série  de  séminaires  durant  lesquels  nous  nous  

-‐
nales  du  travail  de  mémoire,  mais  aussi  sur  le  maniement  des  tech-‐
niques  d’enregistrement  audiovisuel.

-‐
-‐

cultés  qui  se  présentaient  à  nous.

ci,   vous  pourrez   lire   les  biographies  de  nos   interlocuteurs  et   les  

DVD   dans   lequel   nos   interlocuteurs   eux-‐mêmes   interviennent  

Le projet

de   la   région  de  Nordhausen.  Suite  à  de  nouveaux  projets,  à  des  

elle   a   accueilli   en   son   sein  des  membres   venus  d’autres   régions  

-‐
-‐
-‐

Nous  nous  considérons  comme  un  acteur  à  la  croisée  de  la  société  
civile,  du  mémorial  et  des  rescapés  et  de  leur  legs,  et,  dans  ce  rôle,  
nous   aspirons   à   prendre  des   responsabilités   à   de   futurs   projets.  

l’éveil   à   la   prise   de   conscience   de   lieux   et   d’événements   histo-‐

-‐

-‐

l’heure  actuelle  les  anciens  détenus.

d’anciens  détenus,  mais  également  parce  que  le  contact  avec  eux  
-‐

L’association  
«Jugend für Dora »
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mémoire   sans   les   témoins   et   comment   on   se   souviendra   d’eux  
à   l’avenir   joue  pour  nous  personnellement  et   dans  notre   travail  

-‐
quérir   de   nombreuses   nouvelles   expériences,   de   connaître   des  
rescapés  et  leur  vécu  ainsi  que  leurs  désirs,  ce  qui  en  retour  nous  

l’espérons,   dans   le   sens   des   rescapés,   nous   souhaitons   avec   ce  
projet  et  avec  ses  résultats  mis  sous  forme  d’une  brochure  et  d’un  
DVD  contribuer  à  l’avenir  de  la  mémoire.

Carmen  Hause,  Johanna  Scheuer  et  Anja  Schilling  de  la  Jugend  für  
Dora  se  rendirent  durant  neuf  jours  en  Pologne  également  en  juillet  

-‐

-‐
-‐

Du   20   au   26   août   2009,   Jonas   Arand   et   Oliver   Mahrle   étaient  
-‐

-‐

Equipes de participants 
et voyages

Membres de Jugend für Dora, 2009

L’association 
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Pio  Bigo  naquit  le  28  mars  1924  dans  le  Piémont  et  grandit  dans  

à   son  enrôlement  dans   l’armée,   tout   comme   tant  d’autres   en  
Italie  du  Nord.  Au   lieu  d’incorporer   les   rangs  de   l’armée   le  30  
octobre   1943,   il   alla   dans   les  montagnes  pour   s’engager   dans  

la  résistance  italienne.  Il  était  
déterminé   à   apporter   une  

fascisme.
Le  9  mars  1944,   il   fut   arrêté  
par   des   SS   et   par   des   par-‐

Salo  en  tant  que  déserteur  et  
résistant.  Il  fut  emprisonné  à  

fut  déporté  à  Mauthausen  où  
il  arriva  le  20  mars  1944.  Il  fut  

du   camp   satellite   de   Gusen  
III.   Par   la   suite,   il   dut   travail-‐
ler  dans  la  fabrique  du  Reich  

Linz,   située   à   proximité   du  
camp   de   Mauthausen.   Dans  

à   faire  des  dessins   sur   la   vie  

violence.  De  ce  fait,  il  nourrissait  déjà  l’idée  d’écrire  un  livre  sur  
son  expérience  au  cas  où   il  survivrait  à  tout  cela.  Pris  de  peur  
que  son  carnet  de  notes  puisse  être  découvert,  il  le  jeta  cepen-‐
dant  lors  d’un  retour  en  camion  au  camp  de  Mauthausen.

-‐

jours  en  quarantaine,   il   fut   relégué  dans   le   sous-‐camp  de  Mo-‐
-‐

fabrique  de  la  Buna.  Sa  chance  fut,  comme  il  le  dit  actuellement,  
-‐

vement   bien   l’allemand,   ce   qui   lui   procura   certains   avantages  

événement  le  marqua  tellement  qu’il  donna  plus  tard  à  son  livre  

camp  par  les  prisonniers  le  11  et  le  12  avril  1945,  alors  que  l’ar-‐

d’abord   soigné,   avant  de  pouvoir   regagner   sa  patrie   au  début  
du  mois  de  juin.

-‐

Pio Bigo

Pio Bigo (à gauche) lors d’un 
témoignage, 2007

« Nous ne pouvions pas espérer retourner chez nous. (…) Tout 
cela fut triste, parce que ce$e guerre et le retour dans la patrie 
fut di%cile pour toute l’Europe, pas seulement pour l’Italie, mais 
pour tout le monde. »

Italie
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Bigo  subit   l’expérience  douloureuse  de  ne  pas  être  écouté  par  

repoussaient   ou   bien   étaient   eux-‐mêmes   occupés   avec   leurs  
propres  douleurs   :  «  J’expliquais   tout   et   essayais   de   tout   expli-‐

disaient  :    ‹Ah,  la  guerre  est  aussi  passée  par  ici.  Nous  aussi,  nous  
en  avons   vu  des   choses.  ›   En   fait,   ils   ne   voulaient   rien   savoir  »  
raconte  Pio  Bigo.  «  Nous  avons  alors  arrêté.  Nous  nous  sommes  
tus  et  mis  au  travail  pour  recommencer  une  nouvelle  vie.  »

lors  d’une  rencontre  avec  d’autres  rescapés  en  septembre  1945.  

«  Tous  m’écoutaient  
raconter  mon  histoire.   Il   y   eut   un  moment  où   tous   nous   écou-‐
tèrent.   (…)  Nous  avons   raconté  nos  histoires   toute   la  soirée  et  
on  nous  a  écoutés.  On  aurait  dû  danser,  mais  la  danse  n’eut  pas  
lieu.  Autant  que  je  puisse  me  rappeler,  ce  fut  la  seule  fois  que  l’on  
nous  a  vraiment  écoutés.  »

les   années   1980,   lorsqu’il   visita   les  mémoriaux   des   camps   de  
-‐

C’est   alors   que   le   travail   de  mémoire   a   véritablement   débuté,  
à   la   fois  dans   la  société  et  dans   la  vie  privée.  A  ce  moment,   il  

problème  de  pouvoir  faire  comprendre  aux  gens  cela.  (…)  C’est  
-‐

ter  à  des  personnes  qui  s’y  trouvent  pour  la  première  fois  en  leur  
rendant   tout   cela   compréhensible   et   ce,   de   manière   convain-‐
cante.  »

«  Si  vous  envoyez  un  

sera  plus  une  histoire  véritable,  une  histoire  vécue.  »

dans   les  mémoriaux  des   camps,  «  comme   si   c’était   un   voyage  
d’agrément  »

Pio Bigo

Jonas Arand, Oliver Mahrle, Francesca 
Sciortino et Diego Cortese avec Pio 
Bigo et son épouse à Turin

simplement  un  voyage  (…).  Mais,  au  cours  du  temps,  tout  sera  

dans  les  livres  une  possibilité  importante  de  perpétuer  le  souve-‐
nir  de  l’expérience  des  rescapés  :  
Cependant,  dans  ce  cas,   le   temps  devrait   conserver  nos   souve-‐
nirs  et  l’histoire  vécue.  (…)  Par  les  livres,  c’est  possible.  »
Pio  Bigo  accorde  énormément  d’importance  aux  preuves  scien-‐

essais   purement   académiques   :   «  Pour   écrire   l’histoire,   il   faut  
-‐

sible  que  si  on  l’a  entendue  de  quelqu’un  qui  l’a  vécue.  »  De  ce  
fait,  les  rescapés  seraient  les  uniques  détenteurs  compétents  de  

-‐
ment,  il  craint  que  les  camps  ne  soient  oubliés  ou,  du  moins,  que  
l’histoire  ne  soit  transmise  erronément.
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-‐
bat  contre  les  Allemands  en  compagnie  des  alliés,  en  

Le   8   juin   1943,   alors   que   les   troupes   allemandes  

-‐

-‐
pagnons  furent  dénoncés  par  leur  passeur  à  la  Ges-‐
tapo.  Le  29  juin  1943,  elle  arrêta  le  groupe  de  six  sur  
la   route  de  Perpignan  et   les   conduisit   au   camp  de  

-‐

un  camion  avec  deux  camarades  au  camp  de  Dora  à  
Nordhausen,  qui  était  à  l’époque  encore  un  camp  sa-‐

à  ce  moment  de  baraquements  pour  les  prisonniers,  
ceux-‐ci  devaient  travailler  et  dormir  dans   le  tunnel.  

camp   satellite   de   Harzungen,   puis,   peu   de   temps  

les  camps  du  sud  du  Harz  étaient  évacués,  on  le  transporta  avec  

15  avril  1945.

son  meilleur  ami  Xavier,  avec  qui  il  avait  surmonté  le  temps  pas-‐

-‐

l’année  suivante  une  visite  pour  toute  la  famille  au  mémorial  de  

Henry Bousson

Henry Bousson avec son 
épouse Solange

Henry Bousson avec  
son ami Xavier
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-‐
fants  et  son  travail.  Le  temps  passé  dans  le  camp  de  concentra-‐

une   vingtaine   d’années   qu’il   rencontra   d’autres   survivants   de  
Dora  et  parla  de  ce  qui  s’était  passé.  Il  donna  toujours  des  infor-‐

-‐

préférait   penser   à   l’avenir.  Actuellement,   c’est   important  pour  

-‐

mémorial  de  Struthof.  Lui-‐même  a  accompagné  une  fois  un  tel  

-‐

-‐
tout,  les  élèves  soient  informés  et  que  certains  puissent  même  être  
intéressés  ».  Il  est  également  d’avis  que  les  résultats  obtenus  par  

-‐
«  Il  ne  faut  pas  reconstruire  des  

«  il   n’y  
  et  qu’elles   sont  entre-‐temps  

organisées   par   des   enfants   de   déportés,   des   amis   et   d’autres  

ces  personnes  pourraient  être   celles  «  qui  peuvent  apprendre  

aux  jeunes  ce  qu’ ’on  ne  
l’oublie  pas  ».

«  Je  pense  

quand  il  n’y  aura  plus  personne.  Parce  qu’il  faut  craindre  aussi  
que,  quand  on  ne   sera  plus   là,   il   y  aura   toujours  des  gens  qui  
voudront  raconter,  truquer  un  peu  l’histoire.  »

-‐

à   peu   se   rapprocher   les   unes  
des   autres,   il   constate   toute-‐

-‐

les  déportés  ont  considérable-‐
ment   diminué,   alors   que   de  

social   assistaient   auparavant  

et  l’intérêt  pour  l’histoire  de  la  

moins  présents.  Si  c’est   le  cas,  

«  sont   beaucoup  moins   informés   sur   les   camps,   sur   les   autres  

ont  quand  même  contribué  à  avoir  beaucoup  de  morts.  »

Dora  «  que  ce   sera   très  bien   fait.  »  Néanmoins,   il   faudrait   s’en  
tenir  aux  discours  de  ceux  qui  connaissent  le  sujet.  A  côté  des  
familles   de   rescapés,   il   accorde   également   une   grande   impor-‐

«  Je  
pense  qu’il  seront  les  premiers  à  pouvoir  parler  de  ce  problème  

de droite à gauche : Martin Winter, 
Solange Bousson, Josephine Ulbricht, 
Barbara Hahn, Henry Bousson et 
Kathy Prochaska à Lyon

« On ne devrait pas trop raconter, mais plutôt s’occuper  
de l’avenir, a&n que quelque chose puisse être fait, a&n que cela 
n’ait plus jamais lieu. »
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Suzanne  Gatellier-‐Auribault   est   née   en  mai   1916   dans   une   fa-‐

l’école  dans  un  atelier  de  couture  à  Paris.  Lors  du  réveillon  de  
Nouvel  an  en  1933,  elle  rencontra  lors  d’une  fête  populaire  Roger  

-‐

1940,  elle  s’engagea  avec  sa  famille  dans   la  résistance  commu-‐

résistance  fut  installé  dans  la  maison  de  ses  beaux-‐parents,  où  
des  prospectus  et  des   journaux  de   la  résistance  furent  cachés.  

Suzanne   Gatellier-‐Auribault  
nous  expliqua  comment  elle  les  

transportant   dans   son   corsage  
et  en  les  jetant  hors  du  train  aux  
passages  à  niveau.  Dans   la  mai-‐
son   des   Auribault,   des   prison-‐
niers   enfuis   des   camps   furent  

fut   installé.   Suzanne   Gatellier-‐
Auribault   raconta   que   les   Alle-‐
mands  auraient  réussi  à  localiser  

par   la   Gestapo   en   décembre  

beaux-‐parents.  Un  peu  plus  tard,  
elle-‐même  et  son  époux  furent  arrêtés  dans  une  rue  de  Paris  et  

ci  ne  devait  cependant  pas  survivre  au  camp.  
Suzanne   Gatellier-‐Auribault   fut   contrainte  

actuelle.   Au   départ,   ce   camp   dépendait   du  

er   septembre   1944,   il   devint   un  

Au  début  du  mois  de  mai  1945,  Suzanne   fut  

dans   un   hôpital.   Parmi   ceux-‐ci,   beaucoup  

nombreuses  femmes  libérées  des  camps  reste  
présent  dans  sa  mémoire.  Lorsqu’elle  revint  à  

-‐
trouver  son  époux  Roger.  Bien  qu’elle  rencon-‐
tra  deux  anciens  déportés  qui  avaient  été  avec  
lui  au  camp,  elle  dut  vite  reconnaître  que  Ro-‐

perte  douloureuse  de  son  mari  a  accompagné  
et  marqué  Suzanne  Gatellier-‐Auribault  durant  
toute  sa  vie.  Dans  les  années  1950,  elle  se  remaria  et  eut  deux  

A   l’heure  actuelle,   Suzanne  Gatellier-‐Auribault   vit   dans   la  ban-‐
lieue  de  Paris,  dans  la  maison  dans  laquelle  ses  beaux-‐parents  
furent  arrêtés.   La   rue  dans   laquelle   se   trouve   la  demeure  des  

-‐

Suzanne 
 Gatellier-Auribault

Suzanne Gatellier-Auribault 
avec son époux Roger Auribault 
et leur &lle Danielle au début des 
années 40

Suzanne Gatellier-Auribault 
durant l’entretien
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«  Je  crois  que  les  hor-‐

sommes   revenus   comme   rescapés   et   d’une   certaine   manière  
handicapés  parce  que  tout  tournait  en  rond.  On  revenait  et  on  
avait  ces  images  indélébiles  dans  la  tête,  évidemment,  qui  nous  
dérangeaient.  »

les   personnes   concernées   puissent   se   soutenir  mutuellement.  
Ainsi,   Suzanne  Gatellier-‐Auribault   aida  pour   les  démarches  ad-‐

fournissaient   au   départ   une  

comme   une   assistance   pour  
des   visites   médicales,   mais  

Comme   son   époux   Roger  
était   mort   à   Ellrich,   Suzanne  
Gatellier-‐Auribault   adhéra   éga-‐
lement  à  «  l’Amicale  des  Dépor-‐
tés  à  Dora-‐Ellrich,  Harzungen  et  
Kommandos  annexes  ».

-‐

acteurs   futurs   de   la   mémoire.  
Elle   se   représente   un      par   lequel   les  

déclinant.  Et  les  copains  sont  âgés,  les  déportés.  S’ils  ont  encore  
la  tête,  ils  n’ont  plus  les  jambes.  Alors,  ils  ne  se  déplacent  pas.  »
Elle  constate  avec  malaise  que  de  nombreux  groupes  locaux  ne  

leurs  membres.

-‐
riences  lors  de  visites  dans  des  mémoriaux  de  camps  de  concen-‐

rendre   avec   d’autres   rescapés   ou   avec  des  membres   de   sa   fa-‐
-‐

-‐

Suzanne   Gatellier-‐Auribault.   C’est   pourquoi   elle   a   également  

la  paix.  Pour  empêcher  que  ce  qui  s’est  passé  ne  se  reproduise,  

actuelle  doit  prendre  une  place  importante.  Elle  souligne  que  la  
jeunesse  allemande  ne  doit  porter  aucune  responsabilité  pour  
les  crimes  de  ses  ancêtres.  Elle  doit  cependant  gérer  ce  «  lourd  
héritage  ».

 Membres de la Jugend für Dora avec 
l’interprète Barbara Hahn,  

Philippe et la famille Auribault 
devant la plaque commémorative sur 

la maison des Auribault

« Moi, je sais pas ce qu’on peut faire dans vingt  
ans pour faire connaître… C’est maintenant qu’il  
faut s’occuper de ce$e jeunesse. Qui sera adulte  
dans vingt ans, bien sûr. »
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-‐
sin   colonial.   Son   oncle,   directeur   d’école,   convainquit   ses   pa-‐

-‐
tra  dans  la  résistance  belge  comme  espion.  Il  fut  arrêté  durant  

-‐

Wandeling  »  de  Gand  à  celle  de  la  rue  des  béguinages  à  Anvers.  

environ  800  autres  hommes  et  quelques  centaines  de  femmes  

-‐

Le  23  août,  il  fut  transporté  avec  environ  400  autres  prisonniers  

-‐

-‐
bau-‐Dora.
Le   1er

date  à  laquelle  le  camp  fut  évacué  suite  à  l’avancée  des  troupes  
américaines.  Les  prisonniers  furent  conduits  en  marche  forcée  
jusque  Magdebourg  sur  l’Elbe,  d’où  ils  furent  menés  en  bateau  

-‐
sieurs  semaines  d’hôpital.  Cela  se  passa  début  août  1945.  A  son  
retour,  sa  famille  et  des  membres  de  sa  paroisse  étaient  là  pour  
l’accueillir.

Albert van Hoey
Jenny Linde, Ruben Kolberg, Oliver 

Mahrle, Anika Uthleb, Martin Nekwasil 
de Jugend für Dora chez Albert van Hoey 

en Belgique

Belgique
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-‐

-‐
-‐

lement  à  Paris  en  1990,  lorsque  le  Comité  européen  des  resca-‐

-‐

responsabilités  »   qui   fut   transmis   au   président   du   Bundestag  
Norbert  Lammert  en  janvier  2009.

des   rescapés,   c’est  également  parce  qu’il   emploie   souvent   les  
formes  plurielles  «  nous  »  ou  «  nous,  les  anciens  »  dans  les  inter-‐

-‐

pour,   d’une   part,   se   souvenir   des   amis  morts   et,   d’autre   part,  

déclare   :  «  Je  dois   également  dire  que   les   enfants  des  anciens  

quelque  chose?  Ce  n’est  naturellement  pas  la  même  chose  que  
ce   que   nous,   les   anciens   témoins,   pouvons   faire.   Nous   avons  
l’espoir  –  sous  toute   forme  –  que   lorsque  nous  mourrons,   tout  

avec  de  l’espoir.  »

-‐

produisent.  »

-‐
-‐

1986  et  plus  tard  comme  vice-‐président  
du  curatorium.  Il  revoit  avec  joie  l’ouver-‐
ture  du  nouveau  musée  :  

Non,   je   ne   rêve   pas,   je   ne   rêve   pas,   il  

  

d’importance  au  travail  des  mémoriaux.  

compétente   à   l’intérieur   du   camp   et  

le  travail  ».

entre   les  témoins  d’époque  et   les  histo-‐
riens  :  il  est  important  que  les  rescapés  
racontent,  mais  lorsqu’ils  ne  seront  plus,  
il  ne  restera  que  les  livres  et  les  musées  
pour   perpétuer   leur   histoire.   Il   a   vrai-‐

«  véritables  chercheurs  »  parmi  les  his-‐

témoins  le  remplit  d’espoir.
Pour  l’avenir,   il  est   important  que  «  le  souvenir  reste,  naturelle-‐

l’avenir   des  autres.   Lorsque   cela   reste   en  mémoire,   on  pourra  
peut-‐être   en   apprendre   quelque   chose.  » -‐

«  notre  bien  supérieur  »  qu’est  la  liberté  et  la  
«  Ce  n’est  

liberté  représente  dans  la  vie.  »

Albert van Hoey

Albert van Hoey tenant un 
discours lors du 64ème anniversaire 
de la libération du camp de 
Mi$elbau-Dora en 2009
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compagnie   de   sa   sœur,   il   passa   son   enfance   dans   un   environ-‐

sembla  logique  de  suivre  l’enseignement  à  l’école  des  cadets.

polonaise  d’appartenir  à  l’époque  à  un  tel  groupe.  Suite  à  une  
razzia  dans  les  rues  de  Varsovie,  on  trouva  chez  l’un  de  ses  amis  

-‐
rogatoire  par  la  Gestapo.  Quelques-‐uns  de  ses  amis  purent  être  

fut  arrêté  sur  son  lieu  de  travail   le  2  avril  1943  et  conduit  à  la  

prouvé  contre  eux.   Six   semaines  plus   tard,   ils   furent   toutefois  

SS  et  des  ‹  détenus  en  service  ›  qui  nous  conduisirent  pieds  nus  
jusqu’à  Auschwitz-‐Birkenau,  situé  à  trois  kilomètres  de  là.  Notre  

nous   fûmes   tatoués,   nos   cheveux   furent   coupés,   nous   fûmes  
désinfectés  et  poussés  sous  une  douche  froide.  Le  «  bain  »  dura  

que  des  numéros.  »

sur  l’aire  des  fabriques  de  la  Buna  dans  un  commando  chargé  de  

par  des  soldats  britanniques  le  15  avril  1945.

-‐

et  incorpora  l’armée  américaine.  Par  crainte  de  représailles  des  

désinfectants.   Il   prit   sa   retraite  en  1982  pour  des   raisons  poli-‐

«  Le  temps  en  prison  et  au  camp  fut  très  
tragique  et  reste  ancré  pour  toujours  dans  ma  mémoire.   Je  re-‐

-‐

d’avis   que   les   responsables   doivent   être  punis.   J’ai   souvent   eu  

me   soit   arrivé.   Cependant,   je   remercie   en   même   temps   Dieu  
d’avoir  veillé  sur  moi  et  de  m’avoir  permis  de  survivre  à  cet  enfer  
sur  terre.  »

Jerzy Jasinski

Jerzy Jasinski, 2009

Pologne
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-‐

-‐

-‐

assassinés   :  

diviser  la  Pologne.  Qui  s’y  opposait  fut  déporté  en  Sibérie.  Il  en  
fut  ainsi  pour  des  dizaines  de  milliers  de  personnes.  »
fut  également  surveillé  et  devait  se  présenter  deux  fois  par  se-‐

famille   des   événements   passés  
en  prison  et   dans   les   camps  de  

qu’il  désirait  simplement  oublier  

à   ce   vécu   était   trop   grande.   Ce-‐
pendant,   les  souvenirs  restaient  
:   «  Je   revivais   tout   une   seconde  
fois  dans  mes  rêves  ;  j’étais  pour-‐

on  me   frappait.   Je  me   réveillais  
la  nuit,  trempé  de  sueur.  »  Il  rom-‐

années.   Ses   enfants   le   priaient  
constamment  de  coucher  sur   le  
papier   sous   forme   d’un   journal  

pour  visiter  avec  lui  le  mémorial  

les   événements   au   sein   de   la   famille.   Comme   on   vivait   dans  

-‐

l’améliorer.  En  Allemagne,  un  travail  énorme  fut  également  fait  
pour  se  souvenir  des  crimes.

jeunes  Allemands  :  «  Je  suis  d’avis  que  les  Allemands  impliqués  
dans  ses  crimes  doivent  être  punis.  On  ne  peut  toutefois  pas  en  
rendre   la   jeunesse   responsable.   Je   me   prononce   comme   une  

-‐
mands.  Les  coupables  doivent  cependant  rendre  des  comptes.  Je  
n’ai  rien  contre  les  jeunes  Allemands,  c’est  pourquoi  je  me  rends  
en  Allemagne  pour  les  rencontrer.  »

-‐

de   1410,   durant   lesquelles   des   milliers   de   personnes   se   ras-‐
-‐

si,  on  pourrait  reconstruire  quelques  baraquements  pour  mieux  

-‐

David Rojkowski, Carmen Hause et 
Johanna Scheuer chez Jerzy Jasinski et 

son épouse  « Une nation qui ne pense pas à son passé est une nation sans vie et 
qui n’a pas de futur. C’est pourquoi il faut se souvenir de ces événe-
ments, même s’il n’y a plus de témoins. »

Jerzy Jasinski
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-‐

En  1938,  Noah  Klieger  aurait  dû   le  rejoindre,  mais,  à   l’époque,  
l’Angleterre  n’accueillait  plus  aucun  réfugié  juif.  La  famille  décida  
alors  de  s’exiler  à  Bruxelles  en  raison  de  la  neutralité  de  la  Bel-‐

«  convaincu  
que  Hitler  n’était  pas  venu  au  pouvoir  que  pour  se  contenter  de  

l’Allemagne.  C’est  pourquoi  il  tenta  de  sauver  
sa   famille   d’une   manière   ou   d’une   autre  ».  

se   décida   à   incorporer   la   résistance.   Il   fut  

-‐

resté  neutre.  Malgré  ses  faux  papiers,  la  Ges-‐
tapo  l’arrêta  lors  d’une  rencontre  du  groupe  

de  Malines,   Noah   Klieger   fut   déporté   le   18  
janvier  1943  en  compagnie  de  1  600  autres  

-‐

Noah   Klieger   se   porta   volontaire.   Actuelle-‐
ment,  il  pense  que  c’est  ce  qui  lui  sauva  la  vie  
durant  ces  sept  ou  huit  mois,  car  «  on  n’a  plus  
transporté   de   Juifs   à   Auschwitz   pour   qu’ils  
survivent,  mais  pour  les  exterminer  ».
Avec   l’avancée  de   l’Armée   rouge  et   l’évacua-‐

dans  une  marche  de  la  mort  en  février  1945  

-‐

Noah Klieger

Israël

Noah Klieger lors de la cérémonie  
du 62ème anniversaire de la libération du 

camp de Mi$elbau-Dora en 2007

il  fut  incorporé  comme  chef  d’équipe  d’un  commando  de  tech-‐

connut  les  bombardements  sur  Nordhausen  
tunnel  et  ce  fut  un  des  plus  beaux  spectacles  que  nous  ayons  vu.  

de   joie.  »  

l’Armée  rouge  le  29  avril  1945.

qu’ils  avaient  aussi  survécu  à   la  Shoah.  Noah  Klieger  adhéra  à  

-‐

« Il est e'rayant de voir que de nombreux Allemands ne savaient 
soudain strictement rien, alors que presque chaque Allemand savait  
ce qui se passait. On devait vraiment avoir su! »
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-‐

même,  il  a  «  écrit  et  parlé  tout  ce  qu’il  avait  sur  le  cœur  ».

ainsi  que,  récemment,  du  pro-‐
-‐

bable  criminel  de  guerre  John  

juridique   du   travail   de   mé-‐
moire   en   Allemagne.   Les   pro-‐

de   conséquences   :   «  Les   juge-‐
ments   furent   inacceptables,  
une  honte.  »

-‐
nant   le   discours   sur   la   mé-‐
moire   et   la   culture   du   sou-‐

-‐

Pour  Noah  Klieger,  seuls  les  Juifs  se  souviendront  encore  de  la  

sera  beaucoup  plus  vite  oublié  :  «  Pendant  plusieurs  années,  on  
-‐

ment  en  Allemagne  pour  nous  souvenir?  Ce  à  quoi  j’ai  répondu  :  
je  ne  sais  pas  ce  que  vous  faîtes  ;  nous,  en  Israël,  nous  ne  faisons  
pas  assez.  Vous  faîtes  certainement  moins.  »

une  conséquence  de  la  Shoah.  Il  dit  de  lui-‐même  «  être  devenu  
sioniste   à   Auschwitz.  »   L’expérience   d’avoir   été   laissé   seul   par  

Noah Klieger

Jonas Kühne, Ruben Kolberg et 
Sebastian Schönemann de la Jugend 
für Dora interviewent Noah Klieger 

dans sa maison de Tel Aviv

les  nazis  en  Allemagne  et  par  leurs  collaborateurs  a  marqué  
toute  sa  vie  jusqu’à  aujourd’hui  :  
peuple   juif   est   un  Etat   indépendant  avec   tous   les   droits   et  

lequel  tu  peux  t’exiler   lorsque  tu  es  en  danger.  Un  Etat  qui  
peut  même  te  protéger  avec  son  armée.  »

répond   qu’il   ne   se   passe   pas   un   jour   sans   qu’il   ne   se   sou-‐
vienne  de   la  Shoah.  De  ce   fait,   il  n’a  pas  besoin  personnel-‐

son  vécu  et  son  expérience  lors  de  nombreux  témoignages  

Il   publie  actuellement   le   compte-‐rendu  en  hébreu  de   l’his-‐
toire  de  sa  survie  de  l’Holocauste.

« Dans tous les cas, nous survivrons. Depuis que je suis en Israël, on 
me demande toujours : qu’est-ce qui se passera? Il ne se passera abso-
lument rien! Nous serons ici. »

 Noah Klieger lors du 62ème anniversaire 
de la libération du camp de Mi$elbau-Dora
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Vladimir   Stepanovitch   Kochane   est   né   en   1925   au   nord   de  

Le  23  mars  1943,  Vladimir  fut  évacué  de  sa  ville  natale  et  déporté  
avec  ses  habitants  en  Allemagne.  Arrivé  à  proximité  de  Weimar,  

-‐

secret  lorsqu’il  aida  l’épouse  et  les  enfants  d’un  com-‐

décida  à  s’enfuir  lorsqu’il  fut  en  danger  d’être  fait  pri-‐
sonnier.

condamné  à  56   jours  de  camp  d’internement.   Il  arri-‐

extrêmement  mauvaises   de   telle   sorte   que   Vladimir  
ne  vit  son  unique  chance  de  survie  que  dans  une  éva-‐
sion  du  camp.  Il  parvint  à  s’enfuir  en  compagnie  d’un  
lieutenant   polonais   jusqu’à   ce   qu’ils   soient   repérés  
par   hasard   au   bout   de   30   jours   par   la   Jeunesse   hit-‐
lérienne   et   à   nouveau   emprisonnés.   Vladimir   Stepa-‐
novitch  Kochane  fut  condamné  à  51  jours  d’isolement  

exécuté,  mais  conduit  le  11  novembre  1943  au  camp  

-‐

Vladimir Stepanovitch  
Kochane

-‐

à  l’intérieur  du  camp.

découvrit   le  pot  aux   roses  et  punit   tous   les  malades.  Vladimir  

10  janvier  1944.  Au  début,  il  ne  vécut  et  ne  travailla  que  dans  le  

-‐

campagne,  non  loin  de  Kiev  et  de  ses  deux  enfants.

Vladimir Stepanovitch Kochane  
en uniforme (vers 1946)

Vladimir Stepanovitch Kochane  
et son épouse Katia
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-‐
-‐

sentées,  mais   Vladimir   S.   Kochane   considérait   que   son   devoir  
était   de   rentrer  

un  bataillon  de  réserve  de  l’Armée  rouge.  Il  vécut  ses  premiers  

pour  le  contrôle  des  rues  de  Berlin.  Il  ne  sait  pas  s’il  a  blessé  ou  
«  ma  guerre  se  

termina  ainsi  ».
-‐

magne,   il   répondit   sans   hésiter   :   «  Naturellement   que   j’en   ai  
parlé.  Je  l’ai  raconté  constamment  à  la  famille.  »  Il  nous  expliqua  

devoir  scolaire.
Pour   Vladimir,   c’est   une   chose   naturelle   que   de   parler   de  

«  J’étais  partout.  Dans  les  écoles,  dans  
les   lycées   techniques,   j’étais  partout.  Même  dans  un  musée,  à  
deux   reprises.   Et   maintenant,   la   directrice   du   musée   me   ren-‐
contre   et   me   dit   :   ‹  Nous   avons   organisé   une   rencontre   avec  
vous.  ›  Mais  quand,  je  ne  le  sais  pas.  »

-‐
vant  une  fois  par  semaine  à  leurs  rencontres.  Actuellement,  ces  

plus  une  part  privée  de  sa  famille  qui  disparaîtra  avec  lui.  Pour  

«  Il   sera   d’au-‐

condamnent.  Il  faut  tout  faire,  et  je  vous  le  souhaite,  pour  que  

-‐
jours  apparaissait  ma  main  de  telle  manière  que  l’on  ne  puisse  

pas  me  pendre.  Le  vent  fraîchissait,  je  me  retenais  avec  les  mains  
à  une  branche.   Ils  ne  peuvent  tout  simplement  pas  me  pendre.  

qu’elle   s’assoit   et  me  dise   ‹  Quand  est-‐ce  que   cela   s’arrêtera  à  
.

Pour  l¹avenir,  il  souhaite  «  qu’
les  camps  d’

«  C’est  mon  rêve  et  dans  mon  mémorial,  j’ai  tenu  un  discours  en  

. La Jugend für Dora dans la 
famille Kochane en Ukraine
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-‐

peuple  «  Narodni  Dom  ».  Boris  Pahor  enfant  fut  témoin  de  cet  

longues   années   pour   pouvoir   étudier   dans   une   université   ita-‐

-‐

En  1940,  Boris  Pahor  fut  incorporé  à  l’armée  italienne  et  prit  ser-‐

libéré  par  l’armée  britannique  le  15  avril  1945.
-‐

et,  en  1947,  défendit  à  l’université  de  Padoue  son  doctorat  sur  le  

une  plateforme  pour   les   intellectuels   toujours   plus   nombreux  

-‐

-‐
breux  prix.  A  l’heure  actuelle,  Boris  Pahor  est  considéré  comme  

Italie

Boris Pahor

Boris Pahor, 2009  
(Photo : Egon Vjekoslav Slovinić)
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Boris   Pahor   est   l’un   des   témoins   qui  met   en   forme   son   expé-‐

-‐
lisme.  Pour  lui,  tout  souvenir  des  cruautés  des  nazis  et  des  fas-‐

intéressé  par  le  passé,  qu’il  envoie  des  représentants  aux  com-‐

-‐
lie.  »

-‐

-‐
:  «  Avec  l’Holocauste,  c’est  un  fait  que  

tous  furent  exterminés,  des  enfants  aux  vieillards,  bref  la  totalité  
-‐

haine,  mais   nous   devions   travailler   pour   l’Allemagne   tant   que  

pas   de   nous   exterminer,   ce   n’étaient   pas   des   camps  d’extermi-‐

Boris  Pahor  s’engage  énormément  à  ce  que  ce  qui   s’est  passé  
parvienne  au  public  et  entre  dans   la   conscience  des  hommes.  

-‐
  «  la  presse  européenne  doit  en  parler,  c’est  capital  ».  

Chaque  fois  que  le  sujet  est  abordé  dans  les  médias,  il  voit  une  
possibilité  de  conserver  la  mémoire  :  «  C’est  ainsi  que  Dora  ne  
meurt  pas  et  ne  sera  pas  relégué  dans  le  passé.  »
Boris  Pahor  observe  le  travail  des  mémoriaux  avec  un  regard  cri-‐

réussie,  car  elle  permet  d’être  une  sorte  de  centre  culturel  d’in-‐

-‐
«  On  devrait  peut-‐être  concevoir  une  rencontre  

-‐

  Boris  Pahor  propose  

-‐

sont  que  des  touristes  de  la  mémoire.  »
«  d’apporter  l’histoire  dans  les  écoles  

et  dans  les  manuels  scolaires.  Il  faut  expliquer  ainsi  aux  jeunes  
la   véritable   histoire.  »   Les   livres   représentent   justement   pour  

fascisme  les  jeunes  qui  vivent  éloignés  des  mémoriaux  permet-‐

également  un  des  sens  de  ses  livres  :  «  Beaucoup  d’enseignants  
ont  acheté  «  Pèlerin  parmi  les  ombres  »  pour  leurs  cours.  Ils  ont  
acheté  mon  roman  dans   lequel   je  parle  du  fascisme  justement  
pour  pouvoir  faire  comprendre  comment  le  fascisme  traitait  les  
gens.  C’est  la  base  de  tout  et  c’est  ce  que  je  dis  depuis  le  départ.  

.

Boris Pahor

de gauche à doite : Simone$a Vitagliano,  
Jonas Arand, Francesca Sciortino 
 et Oliver Mahrle de la  
Jugend für Dora  
chez Boris Pahor à Trieste
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empêcha  la  poursuite  de  ses  études.  Deux  jours  plus  tard,  il  dut  

du  Reich  Hermann-‐Göring  pour  l’entreprise  Krupp  dans  le  camp  

détenus,  Pavel  tenta  de  s’évader  en  juin  1943,  mais  échoua.  Par  
conséquent,   il  dut  prester  un   travail  encore  plus  pénible  dans  

de  prison  dans  la  ville  de  Hamm,  il  fut  conduit  en  novembre  à  

de  quarantaine,  il  fut  subitement  transporté  de  nuit  sous  bonne  
-‐

-‐
pects   techniques.   Plus   tard,   Pavel   entra   en   contact   avec   une  

traversa   l’Allemagne   de   nombreuses   semaines   à   pied   et   en  

co-‐détenus   soient   accueillis   et   nourris   par   la   Croix-‐Rouge   au  
-‐

reprendre   la   route   à   pied  

d’un   camarade,   il   saisit  
l’opportunité   de   s’enfuir  
lors   de   la   traversée   d’un  

s’être   rétabli   qu’un   mois,  
il  s’engagea  comme  soldat  

rapidement   la   chance   de  
travailler   comme   dessina-‐
teur   technique   au   bureau  
de   commandement   de  

à   Riga   où   Pavel   rencontra  
son   épouse,   il   déména-‐

la   région   de   Kaliningrad/

service  militaire,  il  travailla  
jusqu’en   1967   dans   une  

-‐
dance  des  études  à  l’université  de  Leningrad/Saint-‐Pétersbourg  
et   devint   l’ingénieur   en   chef   du   principal   fournisseur   d’éner-‐

Odessa  avec  sa  famille,  où  il  travailla  jusqu’en  1988  dans  la  com-‐

Pavel Alexandrovitch 
Petchenko

Pavel Alexandrovitch  
Petchenko, 2009

Ukraine
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plusieurs   années   pour   garder   vivante   la   mémoire   des   crimes  

-‐

environ  200  membres,  mais  n’en  a  plus  actuellement  que  45.  Ils  
organisaient  auparavant  des  réunions  mensuelles,  échangeaient  
des  souvenirs,  se  soutenaient  les  uns  les  autres  et  cherchaient  

-‐

vingtaine   de   personnes.   Depuis   lors,   le   contact   téléphonique  
est  l’unique  lien  qui  leur  reste  en  raison  de  leur  grand  âge.  Les  

morte.
De  ce  fait,  Pavel  tente  de  raconter  son  vécu  et  ses  expériences  

outre,  il  a  rassemblé  des  documents  sur  le  camp,  qui  devraient  

«  Je  
pense  naturellement  que  l’on  ne  devrait  pas  oublier.  C’est  de  l’his-‐
toire  et  on  ne  devrait  s’en  souvenir  que  comme  de  l’histoire  pas-‐

ou   des   choses   semblables.   Je   pense   qu’il   nous   faut   construire  

s’est  passé.  Malgré  tout  ce  que  j’ai  vécu  et  ce  que  beaucoup  ont  

Allemands.  Ce  n’est  absolument  pas  le  cas.  Je  souhaite  vraiment  

l’a  vécue  ne  la  souhaitera  jamais  plus.  »

les  mots  et  à  formuler  ses  dires,  on  sent  qu’il  se  soucie  de  ne  
pas  nous  blesser,  nous  les  jeunes,  avec  ses  souvenirs  et  que  son  

se  comprendre  entre  elles.

-‐

au  passé  :  «  Je  dois  ajouter  que  les  mémoriaux  en  Allemagne  et  

à  Weimar  et  dans  une  autre  ville,  se  trouvent  dans  un  très  bon  
état  et  sont  bien  entretenus.  Les  derniers  temps,  on  a  la  même  

-‐
ments  allemands.  »

L’interprète Tatiana Khorvat,  
Jenny Linde et Anja Schilling  
de la Jugend für Dora chez  
Pavel Alexandrovitch Petchenko  
et son épouse à Odessa

Pavel Alexandrovitch Petchenko
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milieu  rural.  Suite  à  une  mauvaise  récolte,  sa  famille  déménagea  

et  ne  comprenait  pas  encore  à   l’époque  ce  que  le  début  de  la  

à   se   dénoncer   volontairement,   car   la   famille   pensait   que   la  

repris  et  durent  remonter  dans  un  train  qui  les  conduisit  à  Essen.  
Lors  d’un  bombardement  américain  de  la  ville  d’Essen,  il  vit  une  
nouvelle  chance  de  fuite.  De  nouveau  repris,  il  fut  emprisonné  
dans  une  prison  de  Herne.  De  là,   la  Gestapo  le  mena  à  Düssel-‐

-‐
maines  au  camp  satellite  de  Ohrdruf,  où  les  prisonniers  devaient  
travailler  à   l’extension  d’un  tunnel.  Sa  tâche  était  de  forer  des  

expérience   la  plus  marquante   fut  une  marche  d’Ohrdruf   à  Bu-‐

séjourna  deux  semaines  à  Dachau  où   il  dut  aider  au  transport  

étaient   incinérés.   Il   fut  gravement  malade  et  se  retrouva  dans  

côte.  Lorsqu’il  entendit  par  la  fenêtre  les  coups  de  feu  des  alliés,  
il  retrouva  l’espoir  et  put  tenir  jusqu’au  bout.  Le  lendemain,  des  

troupes   américaines   à   Leipzig,   d’où   ils   furent   conduits   en   Po-‐
logne  dans  des  trains  sans  toit.  Là,  les  anciens  prisonniers  furent  

-‐

-‐

Vladimir Maximovitch 
Sadko

Vladimir Maximovitch Sadko, 2009

Ukraine
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-‐

à  se  rendre  aux  Allemands.  Il  pense  toutefois  que  c’était  la  meil-‐
leure  décision,   car  de  nombreux   résistants  qui  ne   se   sont  pas  

-‐

le  comprendre  :  «  D’un  point  de  vue  psychologique,  un  homme  
ne  peut  pas  comprendre  ce  qui  s’est  passé.  Ce  n’est  pas  possible.  
On  doit  avoir  été  soi-‐même  là-‐bas  et  avoir  vécu  les  événements  

-‐

jeunes  d’assimiler  ces  événements.  En  outre,  il  est  aujourd’hui  

une  langue  commune  ou  un  terrain  d’entente  avec  les  autres  :  
«  Il  n’y  a  plus  une  société  uniforme.  C’est  simplement  un  fait.  Et  

empêcher  le  retour  d’une  telle  époque.

-‐
  

lui   il   était   également   clair   que   de   nombreux   anciens   détenus  
«  étaient   terrassés  ».   C’est   inévitable,   selon  Vladimir   Sadko,   en  

sans  cela,  c’est  tout  simplement  impossible  de  comprendre  quoi  
que  ce  soit.  »

-‐

-‐
vant  pour  expliquer  ce  qui  s’est  passé  :  «  Tous  les  témoins  seront  

-‐
serve  que  ne  se  produise  pas  ce  que  je  crains.  Je  vois  venir  des  
choses  terribles.  »

Dorothea August, Jenny Linde 
et Anja Schilling avec Vladimir 
Maximovitch Sadko et Valery 
Souproune

Vladimir Maximovitch Sadko
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tout  ce  qui  allait  se  passer  entre   les  deux  peuples  dans   les  an-‐
nées  suivantes.

-‐
ment  des  armes.  A  l’époque,  il  n’en  parla  jamais  à  ses  parents,  
mais   il   pense  actuellement  qu’ils   s’en  doutaient.  Au  début  de  

-‐

train  dans  un  camp  de  transit,  puis,  cinq  jours  plus  tard,  à  Wro-‐
-‐

Un   jour,   il   fut  arrêté.  Actuellement,   il  n’en  comprend  toujours  

où  il  dut  se  déshabiller.  Durant  son  interrogatoire,  il  fut  roué  de  
coups.  En  plus  de  la  douleur,  il  était  honteux  d’être  nu  devant  la  

-‐
mando  «  Blau-‐Punkt-‐Schindler  »

four   garde   constamment   la   même   température.   Des   conden-‐

moment  donné,  le  chef  d’équipe  est  venu  le  trouver  pour  lui  dire  
de  faire  un  rapport  si  les  condensateurs  d’une  personne  étaient  

des  paquets  qu’il  recevaient  de  chez  eux.  A  ce  moment,  ils  pou-‐
vaient  encore  recevoir  des  paquets.

-‐

-‐

Mieczyslaw Sciezynski

Mieczyslaw Sciezynski  
avec son épouse

Pologne
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-‐

sur  la  tombe  du  soldat   inconnu  à  Varsovie  représente  pour  lui  
-‐

venir   des  morts   de   l’armée   populaire   polonaise.   Entre-‐temps,  

«  Nous  essayons  de  lier  nos  jours  de  commé-‐

organiser  seuls.  »

pour  se  souvenir  :  
-‐

cielles,   lorsque   je   dépose   des  

-‐

Allemagne,   organisés   avec  
d’autres   anciens   détenus   ou  

«  La  dernière  
fois   que   j’étais   en   Allemagne,  
il   y   a   eu   également   une   ren-‐
contre   avec   des   jeunes   qui  

et  auxquels  nous  avons  racon-‐
té   notre   histoire.   C’est   pour  

bas  cet  intérêt.  »  Ils  se  rendent  
également   en   Pologne   dans  

les  écoles  pour  témoigner  de   leur  vécu,  ce  en  quoi   il  voit  une  
possibilité  de  conserver  le  souvenir  des  survivants  :  «  Tant  que  
nous  vivons  et  sommes  les  témoins  du  passé  et  aussi  longtemps  
que  nous  éduquons   les   jeunes  dans   l’esprit  du  souvenir  des  an-‐

se  souviendra  de  ses  lieux.  » -‐

«  On  ne  devrait  
-‐

Ce  qui  restera  dans  tous  les  cas,  ce  sont  les  monuments.  C’est  
pourquoi,  le  plus  important  pour  lui  est  de  conserver  ceux  qui  
restent   :  «  Les  pièces,   les  baraquements,   les  murs  doivent  être  
conservés  dans  les  musées.  Et  il  faut  empêcher  que  personne  ne  

la  transmission  de  l’histoire  et  de  la  mémoire.

détenus  eux-‐mêmes  
-‐

prisonniers   également   comme   leur   jour   de   fête.   Nous   devons  
essayer  que   les   jeunes  ne   le  considèrent  pas  comme  un  devoir,  

«  L’histoire  

-‐
ment  de  notre  conscience.  Toutefois,  elle  se  perpétuera  dans  les  
livres,  et  si  quelqu’un  le  désire,  il  pourra  lire  et  apprendre  com-‐
ment  tout  s’est  véritablement  passé  à  l’époque.  Le  temps  guérit  
également   les   plus   grosses   blessures.   Lorsque   nous  mourrons,  
alors   il   n’y   aura  plus   personne  pour   se   souvenir.   L’histoire  des  

Mieczyslaw Sciezynski

Mieczyslaw Sciezynski et  
David Rojkowski de la Fondation 

pour la réconciliation germano-
polonaise, lors du 64ème anniversaire 

de la libération du camp  
de Mi$elbau-Dora en 2009

« Nous avons pardonné aux Allemands, mais ce n’est  
pas une raison pour oublier. On devrait toujours se souvenir  
de ce qui s’est passé. »
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Moshe  Shen  naquit  sous  le  nom  de  Mozes  Schön  le  7  août  1930  

   «  ne  
   Lorsque  

la  Wehrmacht  allemande  envahit   la  Hongrie  en  mars  1944,   la  

-‐

.

-‐
gen  de  Wolfsburg,  où  ils  furent  contraints  de  travailler  à  la  pro-‐

1945,  Moshe  Shen  fut  libéré  à  Bergen-‐Belsen.

-‐

2000,  il  enseigna  à  l’école  Alexander  Muss  à  Hod  HaSharon,  puis  

Moshe Shen

 Moshe Shen, 2002
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Le   travail   de   mémoire   de   Moshe   Shen   sur   la   Shoah   se   fait  

rarement   publiquement,   comme   devant   des   classes   scolaires,  
-‐

-‐

Roumanie  de  Ceausescu  pour  visiter  les  lieux  de  son  enfance.  En  

les   anciennes   communautés   juives   de   leur   terre   natale   avec  
-‐

-‐
pond  en  anglais    :     et  conclut  
en  allemand   :  

assez  ambivalente.  D’une  part,  il  fut  étonné  lors  de  ses  visites  de  

préserver  la  mémoire  des  rescapés.  Mais,  d’autre  part,  il  est  pré-‐

-‐

dépend  de   ce  que   l’on  enseigne  dans   les  écoles,  de   ce  que   les  
professeurs  enseignent  et  de  ce  que  les  enfants  entendent  à  la  
maison.  »

Ruben Kolberg (en haut à gauche), 
Jonas Kühne (en haut à droite)  

et Sebastian Schönemann (en bas) 
de la Jugend für Dora en visite chez 

Moshe Shen en Israël
« Vous devez surveiller et ne pas négliger ce passé. C’est votre 
devoir et non le nôtre. (…) Vous devez veiller à ce que le parti 
nazi ne revienne plus jamais, qu’il n’y ait plus jamais  
un Hitler. Un fut su%sant. (…) C’est votre boulot, pour  
les jeunes générations, de comba$re ce$e idéologie et de ne  
pas laisser se propager le feu. »
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-‐
-‐

Rostov-‐sur-‐le-‐Don,  puis  fut  dé-‐
porté  peu  de  temps  plus   tard  

-‐
sé  deux  mois  dans  une  prison  
située   sur   l’Alexanderplatz   à  
Berlin,  Ivan  arriva  au  camp  de  

où   il   fut   mis   en   quarantaine.  
Ensuite,  il  fut  conduit  dans  les  

Dora  à  Harzungen  et  à  Ellrich,  

de  Dora.
Il   saisit   la  chance  de   travailler  

ainsi   une   meilleure   place   de  
travail,   bien   qu’il   n’avait   au-‐
cune   connaissance   technique  

conduite   des   machines.   Grâce   à   quelques   connaissances   sco-‐

gardien.

-‐

années.  Nombreux  sont  ses  camarades  qui  durent  même  aller  

-‐

domaine  avant  de  «  laisser  sa  place  à  des  personnes  plus  jeunes  ».

natale,  en  bord  de  forêt,  et  s’occupe  de  ses  animaux  et  de  son  
jardin.

Ivan Danielovitch 
Smakakroï

Ivan Danielovitch Smakakroï et  
Anja Schilling de la Jugend für Dora 

après l’interview

Ivan Danielovitch Smakakroï et 
son ami Vladimir Stepanovitch 
Kochane

Ukraine
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Dans   les   souvenirs   d’Ivan  Danielovitch   Sma-‐

rouge.   Le   commissaire   de   campagne   sovié-‐

«  ‹  Dans  

le   camp   de   Sangerhausen,   je   suis   directe-‐
ment   rentré   dans   l’armée   et   dans   la   ville  
de  Sangerhausen  ».   Il  ne  revit   sa  patrie  que  
plusieurs  années  plus  tard.  A  Kiev,   il  adhéra  

-‐

donc  le  travail  de  mémoire  commun  est  éga-‐

savoir   comment   les   souvenirs   des   rescapés  

de  nous  dire   :  «  Si   je  vous   racontais   tout   ce  
qui  s’est  passé  au  jour  le  jour,  je  ne  sais  pas  
combien   de   temps   je   devrais   parler.  »   On  

qu’il   désirerait   voir   tout   d’abord   transcrire  

-‐
toire  dans  le  sens  d’une  culture  du  souvenir.

A  ses  mots   -‐
mands  parce  qu’ils  s’occupent  convenablement  de  la  documen-‐

,   on   peut   aisément   com-‐

-‐

-‐

-‐
rues,  souvent  lors  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  sont  recher-‐
chées.  Ce  programme  permet  ainsi  à  des  familles  de  se  réunir.  
Pour  Ivan,  ce  genre  d’émission  pourrait  être  un  instrument  pour  

-‐
nir  de  ce  qui  s’est  passé.

-‐

deux  dans  le  même  village,  même  s’ils  sont  éloignés  de  quelques  

Ivan   n’est   plus   jamais   retourné   à  Nordhausen,  mais   son   désir  

également  montré  par  l’accueil  amical  qu’il  a  réservé  à  la  Jugend  

Ivan Danielovitch Smakakroï

 Ivan Danielovitch Smakakroï  
avec son scooter



«  «  «  «  «

64 65Ukraine

-‐

enfants.  Il  grandit  dans  la  banlieue  de  la  ville  industrielle,  dans  

En  raison  du  début  de  la  guerre,  Piotr  ne  put  achever  l’école  ni  
-‐

la   ville.   Comme  de   nombreux   jeunes,   Piotr   s’engagea   dans   la  
-‐

vements  des  troupes  allemandes.  En  1943,  il  fut  soudainement  

heures   dans   le   tunnel   où   les   prisonniers   devaient   également  
dormir.  Son  récit  comporte  d’interminables  séances  d’appels  et  

vraiment  observer,  car,  en  tant  que  prisonnier,  il  ne  pouvait  pas  
rester  immobile.
Piotr  conclut  que  les  nombreuses  expériences  de  sa  vie  furent  
majoritairement  mauvaises.   Il   pense   par   exemple   à   une   situa-‐

-‐

le  camp.  En  compagnie  d’un  camarade,  Piotr  parvint  à  s’enfuir.  

juste  d’être   libérée  par   l’Armée   rouge.  Avec   son   camarade,   ils  

rencontra  sa   femme  sur  son   lieu  de  travail  dans  une  usine.   Ils  
-‐

dent  tragique  qui  marque  encore  la  famille  actuellement,  ils  per-‐

de  chez  ses  parents  et  est  pour  eux  une  aide  précieuse  dans  leur  

Piotr Polikarpovitch 
Souproune

Piotr Polikarpovitch Souproune 
avec son épouse et son &ls Valery, 

2009
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et   en   rien   d’autre,   car   la   possibilité   d’être   sauvé   est   proche  
-‐

-‐
ribles  événements  qu’il  vécut  durant  la  guerre.  Il  ne  put  raconter  

à  personne  son  expérience,  bien  que  
chacun  pouvait  voir  qu’il  était  un  sur-‐

raison  du  numéro  tatoué  sur  son  bras  

qu’il  avait  été  en  Allemagne.

prisonniers   des   camps   de   concentra-‐
-‐

vants  des  camps.  Outre  les  rencontres  
-‐

ment.   En   raison   du   grand   âge   des  

:   «  L’Etat  
a  oublié  qu’il   y  a  de   telles  personnes  
comme  moi  ou,  plus  précisément,  ne  
l’a   jamais   su.  »   Il   ajoute   cependant  
que   le   président   s’est   occupé   récem-‐
ment   du   statut   des   rescapés   :  «  Seul  
le   président   s’est   occupé   de   nous.   Il  
nous   a   donné   des   avantages.  »   Ces  
avantages   consistent   en   des   réduc-‐

allemands.

-‐

-‐

très  convenable.  Il  y  avait  de  jeunes  gens  qui  vivent  là-‐bas.  Il  y  
avait  même  un  jeune  Russe  qui  vit  chez  sa  grand-‐mère  et  étudie.  
Ils  ont  écouté  nos  discours,  sont  ensuite  venus  vers  moi  pour  me  
demander  comment  c’était.  »

l’histoire  des  déportés  est  assez  résignée,  marquée  par  le  com-‐

travail  de  mémoire  futur.

Piotr Polikarpovitch Souproune  
et son épouse lors de leur mariage 

en 1956

Anja Schilling et Piotr 
Polikarpovitch Souproune regardant 
des documents et des photos
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Marian  Wach   naquit   dans   une   famille   de   six   enfants   en   avril  

allemande  envahit  la  Pologne.  Bien  que  Marian  Wach  n’était  pas  
-‐

lage  et  arrêté  le  28  mai  1943  lors  d’une  razzia.  La  gendarmerie  
allemande  le  roua  de  coups,  l’enferma  et  l’interrogea.  Le  18  juin  

Varsovie,  il  fut  conduit  à  la  prison  

-‐

adieux  à  sa  propre  vie   :  «  J’avais  

mort.   Je   ne   faisais   que   prier  »,  
raconte-‐t-‐il   aujourd’hui.   Il   ren-‐

Anton.
Au  début  du  mois  d’août,  Marian  

le  concept  de  «  camp  de  concen-‐
-‐

médecin   polonais   du   nom   de  

lui  procura  de  faux  papiers  pour  
lui  assurer  un  travail  facile  de  ser-‐

-‐
rian,  c’était  une  sorte  d’  «  obliga-‐

  parmi  les  personnes  âgées  
de  protéger  les  jeunes.

En   raison   de   l’avancée   de   l’Armée   rouge,   il   fut   déporté   le   15  
-‐

-‐

dans  la  milice  :  «  J’avais  beaucoup  appris  sur  l’idéologie  dans  le  
camp  ;  je  ne  savais  pas  précisément  ce  qu’était  la  milice,  mais  j’ai  
essayé.  »

«  deuxième   Auschwitz  »  
comme  il   l’appelle.   Il   fut  à  nouveau  dénoncé  et  classé  comme  

-‐

-‐

diplôme  et  avec  uniquement  une  vague  idée  du  travail  adminis-‐

travail  dans  le  bureau  du  personnel  d’une  entreprise.  En  raison  

-‐
-‐

d’autres   répressions,   il   déménagea   avec   son   épouse   à   la   cam-‐

-‐

dans   ma   famille,   notamment   mes   enfants,   quelqu’un   appar-‐

Marian Wach

Marian Wach avec son petit-&ls 
Kuba lors du 64ème anniversaire de 

la libération du camp de  
Mi$elbau-Dora en 2009
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Marian  Wach  nous  raconta  qu’il  ne  parla  que  rarement  de  son  

de   faire   le   récit  de  ces   tristes  événements.   Il  dit  que,   souvent,  

-‐
ments,   il   lui  fut  de  même  extrêmement  pénible  de  revenir  sur  
leurs  lieux  :  «  Je  retournai  pour  la  première  fois  à  Auschwitz  lors  
d’une   excursion   organisée   par   mon   entreprise,   lorsque   j’étais  
directeur  adjoint  de   la   ligue  des   invalides   (…).   J’essayai  de  me  
débarrasser  du  guide  encore  avant  la  porte  en  lui  disant  ‹  laissez-‐

dans  le  camp.  »
-‐

-‐

les   a   fusionnés,   ce  qui   a  eu  pour   conséquence  que   la  plupart  
-‐
-‐

l’inégalité   de   traitement   entre   les   anciens   détenus   d’Europe  
occidentale   et   orientale.   Marian   Wach   explique   que   les   sur-‐

reconnaissance,  que  ce  qui  fut  accordé  aux  anciens  prisonniers  

part  du  gouvernement  polonais.
-‐

tout  ce  temps,   la  Russie  ne  reconnaît  toujours  pas   les  faits  de  

-‐

l’humanité  :   -‐
ment  on  se  respecte,  comment  on  doit  se  conduire  vis-‐à-‐vis  de  sa  
famille  et  des  autres  êtres  humains  et  
comment   on  montre   du   respect   aux  
habitants  d’autres  pays,  peu  importe  
s’ils   sont   noirs,   jaunes   ou   blancs.   Et  
ce,  pour  les  raisons  suivantes  :  ce  res-‐
pect  s’est  imprégné  dans  mes  cellules  
grises,  parce  que  si  on  ne  m’avait  pas  
aidé,  je  serais  passé  dans  l’au-‐delà  à  
travers  une   cheminée  de   l’un  de   ces  
camps.  »

qui  sera  responsable  à  l’avenir  pour  la  

à  la  fois  des  gouvernements  et  de  la  
jeunesse   :  
doivent   faire   pression   pour   que   les  
musées   servent   au   travail   de   mé-‐
moire  pour  plusieurs  siècles.  Il  faudra  
évidemment  beaucoup  de  personnes  

ne  devra  toutefois  pas  être  trop  haute  
pour  les  gouvernements,  car  nous  ne  
serons  plus  là,  mais  la  mémoire  et  la  

pour  respirer  et  que  le  soleil  et  l’eau.  »

Jugend für Dora en visite dans  
la famille Wach en Pologne
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-‐

-‐

Nous  n’avons  pas  suivi  les  histoires  de  ces  personnes  uniquement  
jusqu’à  ce  point,  mais  nous   les  avons  également   interrogées   sur  

temps  passé  dans  les  camps.
En  outre,  nous  voulions  également  apprendre  comment,  approxi-‐

pessimiste  à  la  joie  étonnée  de  l’intérêt  porté  à  leur  histoire  et  à  

transmission  ne  sont  parfois  que  vaguement  présentes  et  ne  sont  
à  lire  qu’entre  les  lignes,  alors  qu’elles  sont  parfois  formulées  expli-‐

-‐
bales  de  ce  spectre  d’idées.

Pour  presque   tous  nos   interlocuteurs,   leur  propre   famille   repré-‐
sente  un  premier   «  espace  »  pour   la   transmission  des   souvenirs.  
Cependant,  il  s’est  révélé  que  le  moment  choisi  pour  commencer  

La  plupart  de  nos  interlocuteurs,  aussi  bien  en  Europe  de  l’Ouest  

-‐

-‐

que   cet   engagement   est   une   possibilité   de   poursuivre   le   travail  

Presque  tous  ont  exprimé  l’opinion  que  la  mémoire  régressera  clai-‐
rement,  même  si  elle  ne  disparaîtra  pas.

-‐

des  rescapés  des  camps.  Pour  ce  faire,  les  idées  vont  des  médias,  

mémoriaux  sont  ainsi   considérées  comme  un   instrument   impor-‐

événements.

repose  dans  les  livres,  dans  les  mémoriaux  des  camps  de  concen-‐
-‐

naissent  une  certaine  constance  dans  ces  formes  matérialisées  de  

Un premier bilan
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la  sauvegarde  du  savoir  et  du  vécu,  qui  leur  donne  espoir  que  l’on  

souhaits  formulés  dans  le  «  Legs  des  survivants  »,  remis  le  25  jan-‐
vier  2009  au  président  du  parlement  allemand,  Norbert  Lammert.  

-‐

-‐

l’histoire.

à-‐vis   de   la   transmission   dans   les   livres   d’histoire.   Pour   certains,  

-‐
lise,  tandis  que  d’autres  soulignent  que  toutes  les  expériences  sont  
individuelles,   ce   qui   ne   peut   être   que   rarement   pris   en   compte  

-‐

d’avis  que  ces  formes  indirectes  ne  peuvent  nullement  remplacer  

-‐

-‐

-‐

-‐

onéreuse-‐  pour  les  survivants  occidentaux,  ce  qui  permet  l’inten-‐

de  ces  anciens  détenus  sont  souvent  plus  concrets  que  ceux  expri-‐

concerne   l’Europe   orientale,   d’une   part,   le   souvenir   des   crimes  
nazis  est  souvent  estompé  par  l’expérience  du  stalinisme  qui  sui-‐

-‐
-‐

reconnaissance  semble  
être  une  clé  de   lecture   transversale,  par   laquelle  on  peut  mieux  
comprendre   le   rapport   des   survivants   avec   leur   propre   expé-‐

-‐
niers  expliquent  qu’ils  ont  dû  faire  face  à  l’incompréhension  ou  au  

-‐

autres,  parce  qu’ils  ont  constaté  une  inégalité  de  traitement  entre  

-‐

-‐
locuteurs  ont  exprimé  précisément  quel  rôle  important  ils  jouent  
eux-‐mêmes  dans  ce  processus.   Ils  ne  peuvent  pas  nous   livrer  de  

-‐

mais   également   le   souvenir   de   tous   ceux   qui   n’ont   jamais   eu   la  
chance  de  pouvoir  témoigner.

Un premier bilan
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nous  voudrions  remercier  du  fond  du  cœur  nos  interlocuteurs  qui  

Nous  exprimons  également  nos  remerciements  à  leur  famille  qui  
nous  ont   accueillis   amicalement,   nous  ont  hébergés  et   aidés   au  

inoubliables,   passionnantes,   agréables   et   émouvantes,   qui   nous  
ont  laissé  une  profonde  impression.  Merci  beaucoup!

De  même,  nous  souhaitons  remercier  nos  traductrices  et  traduc-‐
Nadja   Dumler,   Katja   Freigang,  

Ewa   Golata,   Barbara   Hahn,   Johannes   Hampel,   Anja   Kanbach,  

Prochaska,   David   Rojkowski,   Joachim   Scheuer,   Sylwia   Hause,  
-‐

compréhension   avec   nos   interlocuteurs,   ce   qui   fut   déterminant  
dans  la  réussite  de  ce  projet.

Nos  remerciements  vont  également  à  Susanne  Urban  qui  a  accom-‐
pagné  ce  projet  depuis  le  commencement  et  nous  épaula  avec  des  

-‐
-‐

tantes  et  a  toujours  été  disponible  pour  nous.

Nos   profonds   remerciements   vont   également   au   photographe  

superbe  photo  de  Boris  Pahor.

Nous  voudrions  également  exprimer  nos  remerciements  à  nos  par-‐
tenaires  :  l’ ,  
l’ ,  la  

  et  le   .  

Un  grand  merci  également  à  tous  ceux  qui  nous  ont  soutenus,  que  
ce   soit   par   de   grands   ou  de  menus   travaux,   par   leur   savoir,   par  

-‐
tout  pour  leur  intérêt  et  leur  grande  bienveillance,  ce  qui  nous  a  

Andre  Hansen,  Carmen  Hause,  Brita  Heinrichs,  Michael  
Heinz,  Marco   Pejrolo,   Philippe   Reyx.   Pour   leur   aide   et   leur   sou-‐

Mémorial  du  Camp  de  

ainsi  qu’à  l’Ukrainian  Center  for  Holocaust  studies.

für  Dora  qui  ont  mené  ce  projet,   l’ont  accompagné  et   l’ont   sou-‐
tenu.

Merci  à  Thomas  Seppelt -‐

Un  grand  merci  est  adressé  aux   sponsors  de  ce  projet,   car,   sans  

.   Sans   oublier  Anja   Schilling  

Remerciements
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racontent   comment   ils   se   représentent   l’avenir   du   souvenir   des  
crimes  commis  contre  eux  et  contre  des  millions  d’autres  hommes.

-‐

für  Dora  »  ont  rencontré  et  discuté  avec  des  survivants  des  camps  

des  rescapés  et  les  résumés  des  discussions  menées  avec  eux  se  

leurs  craintes,  en  ce  qui  concerne  l’avenir  de  la  mémoire  de  leurs  


