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AU DELA DE L\ECUi 
LE COMMERCE DES FILMS 

On se rappelle l e mot de Malraux terminant l 'Esquisse d'une psychologie du 
cinéma : "Par a i l l e u r s , l e cinéma es t une indus t r i e" . Ce n ' e s t que trop v r a i . Le 
Hseptième a r t " e s t une indust r ie par l a force des choses: à cause des s t ruc tures éco
nomiques créées par un public qui consomme en masse l es films; à cause aussi des struc
tures internes d'une entreprise dont l a réuss i te repose sur l ' u t i l i s a t i o n d'un équipe
ment matériel coûteux e t sur l a collaboration d'un personnel nombreux e t q u a l i f i é . 

Pour nous, i l sera plus profi table d'examiner l e s fonctions qui concernent 
le commerce dans l ' i n d u s t r i e cinématographique: 
l a consommation des f i lms. 

l a d i s t r ibu t ion , l ' exp lo i t a t ion e t 

1 . La d i s t r ibu t ion 
"Les recommandations que Nous avons données aux exploi
tants s 'appliquent aussi aux d i s t r ibu teurs qui , finan
çant souvent l e s productions elles-mêmes, auront de plus 
grandes poss ib i l i t é s e t par conséquent un devoir plus 
grave de donner leur appui au cinéma moralement sa in . 
La d i s t r i bu t ion , en e f fe t , ne peut en aucune manière Ô-
t re considérée comme une pure fonction technique parce 
que l e film n ' e s t pas une simple: marchandise mais une 
nourri ture i n t e l l e c t u e l l e e t une école de formation api-
r i t u e l l e e t morale des masses . . . " 

On doit bien se représenter l e rô le précis du d i s t r ibu teur de f i lms. Le 
producteur s ' e s t chargé de financer l a fabricat ion d'un film, mais l e film, une fo i s 
terminé, doi t ê t r e vendu, ou loué, au mieux des i n t é r ê t s du producteur par un commis
sionnaire appelé "d is t r ibu teur" . Celui -c i , connaissant â fond le marché du pays q u ' i l 
a mandat de prospecter, do i t organiser dans chaque région des comptoirs d"'où ses agents 
régionaux manoeuvreront sous ses d i r ec t ives . I l do i t , au surplus, ordonner l a pub l ic i 
t é , en t re teni r l e s copies e t percevoir les sommes q u ' i l r é p a r t i r a selon l e s d i rec t ives 
du. producteur ou l es hypothèques dont es t grevé l e f i lm. 

Le rô le du d i s t r ibu teur e s t t e l que le producteur ne peut pas s 'en passer: 
ce lu i - c i compte sur l e c réd i t garanti par l e d i s t r ibu teur qui , de ce f a i t , exerce com
me un impératif économique sur l a fabrication des fi lms, devient comme un régulateur 
du marché cinématographique, e t peut tour â tour exc i te r l 'audace du producteur ou l a 
f re iner . 

Sans dondcêtre tenu pour responsable de 1'oeuvre au même t i t r e que l e pro
ducteur, le d i s t r i bu t eu r apporte une cer ta ine or ienta t ion dans le choix des f i lms. 
Cette or ienta t ion peut ê t re uniquement commerciale, déterminée par le seul accueil du 
publ ic . Dans ce cas , l e d is t r ibuteur ne f a i t pas son devoir de chrét ien. H se doit 
de devenir un or ienta teur moral, de se se rv i r de son influence économique pour ne per
mettre que l a production de films respectant l a dignité de l'homme e t contribuant à u-
ne plus saine compréhension des valeurs s p i r i t u e l l e s du monde. 
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I l n ' e s t pas utopique d'envisager a ins i l e rôle du d i s t r ibu teur , de l u i im
poser des exigences chrétiennes au sein de l ' implacable l o i de l 'économie. Sans vou
l o i r chanter l a louange d'une firme plutôt que d'une au t re , i l nous p l a î t de s ignaler 
l a valeur du témoignage de l a firme française CINE-SELECTION, une des ra res maisons 
de d i s t r ibu t ion qui a i t i n s c r i t dans ses s t a tu t s une soumission aux "cotes morales" de 
l a Centrale Catholique du Cinéma e t de l a Radio. Un p a r e i l engagement chrétien n ' a 
pas nui ( lo in de l à ) â CINE-SELECTION qui a vu augmenter son chiffre d 'a f fa i res e t son 
pres t ige auprès des producteurs sér ieux. 

2. L 'exploi ta t ion - "Nous savons l es d i f f i cu l tés que doivent actuellement 
affronter l e s exploi tants pour de nombreuses ra isons , 
entre autres à cause du développement de l a t é l é v i 
sion; mais même dans ces circonstances d i f f i c i l e s , 
i l s doivent se rappeler que l a conscience ne leur per
met pas de présenter des films contraires à l a foi e t 
à l a morale, n i d'accepter des contrats qui l e s o b l i 
gent à l e s proje ter . . . 

No\is devons encore rappeler avec ins is tance l e grave 
devoir d'exclure l a publ ic i té commerciale insidieuse 
ou indécente, même s i e l l e es t f a i t e , comme i l ar r ive 
par fo is , à l 'occasion de films qui ne sont pas mau
vais . . . " 

Mais qui d i t "d is t r ibuteur" d i t corrélativement "loueur". Or l e s "loueurs" 
sont l e s propr ié ta i res de sa l l e s qu'on pourra i t appeler l e s marchands de "dé ta i l " du 
commerce cinématographique. I l s ont, eux auss i , leurs obligations mer aie s, d 'autant 
plus lourdes q u ' i l s peuvent exercer sur l e s d i s t r ibu teu r s une pression économique en 
faveur du bon fi lm. Le devoir de conscience pèse s i peu chez cer ta ins p ropr ié ta i res 
de sa l le q u ' i l e s t devenu commun de qual i f ie r t e l cinéma "le t rou du quar t i e r " , d é s i 
gnant a ins i des repa i res du v ice , où, en f in de semaine, une jeunesse désemparée v i en t 
se gaver d'images obscènes, ou tout au moins t roublantes , e t p rof i te r de l ' obscu r i t é 
pour se l i v r e r à tous les dérèglements. Mais, sans ê t re formellement des corrupteurs, 
ce r ta ins exploi tants de s a l l e s ne se font pas scrupule de l i v r e r à leur public des 
films osés, des bandes d i t e s "à sensation" pour l e sordide motif d ' a t t i r e r l a c l i e n t è 
l e e t de " f a i r e " plus d 'a rgent . I l n ' e s t pas v r a i que l e beau film sur l e plan humain 
ou s p i r i t u e l fasse reculer les gens. I l r e s t e une assez importante catégorie de spec
ta teurs pour le voir e t l ' app réc i e r : l a project ion d'Un Condamné à mort s ' e s t échappé, 
à Montréal, l e mois dern ier , e s t assez encourageante. 

Mais i l n ' e s t pas suff isant pour l ' exp lo i t an t de v e i l l e r au chojfcx des films 
présentés . Encore f a u t - i l que l a publ ic i té q u ' i l organise dans l e s journaux e t l e s 
affiches q u ' i l fixe aux murs extér ieurs de son studio soient de bonne tenue morale. 
I l e s t déplorable de cons ta te r , avec Pie XII, " la publ ic i té commerciale ins idieuse ou 
indécente" qui se f a i t même "à l 'occasion de films qui ne sont pas mauvais". Quel zè
le pour ex t r a i r e d'un film, honnête en soi e t moralement bon, l'image suggestive pas
sagère qui "di ra quelque chose" aux yeux d'un public primaire. 

Retenons seulement un exemple qui nous pa ra î t r é a l i s e r l e maximum de dupl i 
c i t é pub l i c i t a i r e pour l e s "gogos". I l s ' a g i t de Demain i l sera t rop ta rd , l ' e x c e l 
l en t film de Léonide Moguy, sur l ' importance de l ' i n i t i a t i o n sexuelle des jeunes. 
Dans l e scénario p u b l i c i t a i r e , t r o i s images sur quatre présentaient l ' adolescent tan
t ô t en présence d'une f i l l e de peu dewer tu e t de costume, qui ne pa ra î t que tou t à 
f a i t épisodiquement dans le film; l e s aut res sont consacrées aux deux scènes d'un 
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ba ise r d ' a i l l e u r s for t chaste . Et dans l ' a f f i che o f f i c i e l l e , que pouvait-on voir? 
Une par t i e seulement de ce plan, où l ' adolescent sor tant de sa maison s ' a r r ê t e devant 
des affiches de cinéma "suggestives". I l e s t d i f f i c i l e de f a i r e mentir davantage un 
film par rapport à son contenu r é e l . 

Des exemples de ce genre, on en voi t tous l e s jours sur l e s extér ieurs e t 
dans les ha l l s d 'entrée des sa l les de cinéma. Mais s i l a publ ic i té ne trompait que 
l es sots l Lenmal s'aggrave dans l a mesure où e s t bousculée e t empoisonnée l ' imagina
t ion f ragi le des jeunes a^rlpissjïnjt tous les jours devant ces panneaux a l léchants . 

3* La consommation des 

3> 
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tare l e s spectateurs qui , avec chaque b i l l e t 
d 'entrée comme avec un b u l l e t i n de vote, font 
un choix entre l e bon e t l e mauvais cinéma . . . 

Certains c ro ient encore que le sor t du cinéma se décide dans un monde à 
pa r t , q u ' i l y ex is te une sorte de Conseil d'En-Haut qui détermine qu'on fera t e l ou 
t e l autre film. Quand ces gens voient des films qui ne leur p l a i sen t pas, i l s ont 
tendance à se lamenter ou à protes ter comme s ' i l s ' a g i s s a i t de s 'adresser à une sorte 
de puissance supérieure, ou à une sor te de gouvernement de cinéma. Les pro tes ta t ions , 
l e s lamentations n 'ont évidemment aucune influence sur un c i r c u i t f inancier qui tourne 
b ien . La seule manière d ' influencer ce c i r c u i t consiste à réduire l e s rece t tes des 
films qui déplaisent e t à augmenter l e s r ece t t e s des films qui p l a i sen t . Ce q u ' i l 
faut bien savoir , c ' e s t que tous ceux dont nous avons p a r l é , le producteur, le d i s t r i 
buteur e t l ' e x p l o i t a n t , sont essentiellement préoccupés d'une chose: savoir ce qui 
p l a i r a au publ ic . Le goût du public détermine chez l ' exp lo i t an t l e choix du film à 
louer e t à p ro je t e r , chez l e d i s t r ibu teu r l e choix des films à propager e t à fa i re 
c i r cu le r , chez l e producteur l e choix de t e l genre de sujets à mettre en film. 

Mais comment l e goût duj public p e u t - i l se manifester concrètement? Par l e 
b i l l e t acheté à l a ca i s se . Le b i l l e t d 'en t rée devient une sorte de bu l l e t in de vote 
favorable au fi lm. Le producteur jugera que le film a réuss i ou non, d 'après le nom-
bre de b i l l e t s vendus, d 'après l e s rece t tes globales. Si l e film a un succès finan
c ie r , i l en fera d 'au t res semblables. 

L'en vo i t tout de sui te l e danger du système: tout b i l l e tbpayé joue l e 
rôle d'un vote favorable. Même s i vous sortez du cinéma en d i san t : " c ' e s t un navet, 
c ' e s t scandaleux", vous aurez pourtant apporté votre dol la r , qui augmentera l a rece t 
t e sur laquel le s 'appuiera l e producteur pour d i r e : "ce film a eu du succès, donc 
continuons dans ce t te veine". Ceci e s t certainement in jus te , mais c ' e s t un f a i t . 

Pour parer à ce danger, un seul remède: i l faut que chaque usager du ciné
ma prenne conscience de ses responsabi l i tés propres. La première de ces responsabi
l i t é s es t de ne jamais a l l e r voir un film sans en connaître, du moins "grosso.modo", 
l e s qual i tés morales e t es thé t iques . Fréquenter aveuglément l e cinéma pour l e seul 
p l a i s i r de "passer" l e temps ou de s 'évader, c ' e s t rava le r sa personnal i té , r i squer 
de tomber dans quelque piège moral, e t au surplus favoriser peut-ê t re un mauvais film, 
causer peut-être du scandale. H faut se renseigner au besoin auprès des c r i t iques 
consciencieux, consulter l e s c lass i f i ca t ions morales des films, e t c . De même q u ' i l 
ee t immoral, sur l e plan po l i t ique , de donner son vote sans réflexion e t de soutenir 
n'importe quel candidat, de même i l e s t immoral d 'acheter un b i l l e t de cinéma sans sa
voir quel film e s t présenté e t s ' i l peut ê t re vu en toute bonne conscience. 
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Une autre de ces responsabi l i tés consiste à propager le goût des bons f i lms. 
Certes l ' inf luence de l a publ ic i té e s t cer ta ine , ce l le de l a c r i t ique auss i , mais 
l ' e s s e n t i e l e s t sans doute l a propagande de bouche à o r e i l l e , l 'opinion publique qui 
se crée autour d'un film. L'opinion publique n ' e s t pas un phénomène cosmique comme 
l a pluie ou le beau temps; c ' e s t un phénomène humain. Le public cho i s i t selon ses 
goûts. Mais dans tous l e s domaines, ces goûts sont en grande p a r t i e l é r é s u l t a t d'une 
éducation, d'une formation. On essaie de donner au public une formation a r t i s t i q u e , 
pol i t ique e t soc ia le . Si on néglige de l u i donner une formation dans l e domaine du 
cinéma, on e s t mal venu de r eg re t t e r l a mauvaise qual i té de la production cinémato
graphique. 

C 'es t à chaque usager du cinéma à perfectionner d'abord sa propre cu l tu re 
cinématographique e t à contribuer, dans l a mesure de son t a l e n t e t de son influence, 
à l a perfectionner chez l e s a u t r e s . 

QUEL EST VOTRE AVIS? 

1. Le commerce cinématographique peu t - i l ê t r e une en t repr i se amorale? 

2. Que vaut l e raisonnement de l ' exp lo i t an t qui se d i t : Si je ne présente pas ce 
film un peu t rouble , l e propr ié ta i re X, à côté, va l e présenter; donc l e mal 
n ' e s t pas plus grave s i je l e présente moi-même? 

3 . "Ce n ' e s t pas mon b i l l e t d 'entrée qui va changer quelque chose dans l e c i r c u i t 
commercial des films", se d i t avec un a i r sceptique l ' é t ud i an t M . . . " . 

Endossez-vous ce t t e réf lexion? 

U. Le d is t r ibu teur p e u t - i l r e j e t e r sa responsabi l i té morale v i s - à - v i s t e l genre de 
films sur un public qui en manifeste l e désir? 

AUX ARTISTES 

Ar t i s t e s , vous savez tous qu'on peut discuter 
s i l e Beau peut ex i s te r sans l e Bien. Ce qui e s t 
hors de doute, c ' e s t que l e Bien et l e Vrai ajou
ten t de l a splendeur au Beau. A travers l a délec
ta t ion , soignez l ' e s p r i t . I l y a, dans l a socié té , 
une atmosphère étouffante: oxygénez ce t te atmosphè
re e t vous mériterez bien du cinéma e t de l a soc i 
été . 

U septembre 1951 Cardinal Agostini 
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