
MÉMOIRES 
POUR SERVIR 

A L'HISTOIRE DE MON TEMPS 

ITI 



• 

P.\RIS.-IMPRIMÉ CHEZ BONAVEN1"URE ET DUC~SOlS I 

5'5, QUAI Dt:S AUGUSTINS • 



MÉMOIRES 
POUR¡ SERVIR A 

Lt H 1 S T O 1 RED E M O N T. E M P S 

PAlt 

M. GUIZ OT 

TOME TROISIEME 

-
• PARIS 

mCHEL LÉVY FRERES, LlBRAIRES-ÉDITEURS, 
RUE VIV[ENNE, ~ BIS. 

1860 
Droits <1(" reproduction el. traductioD réservés. 





MÉMOIRES 
PODa SERVIR 

A L'HISTOIRE DE MON TEMPS 

CHAPITRE xv 
MON MINISTÉRE DE L'INSTRUCTlON PUBLIQUE. 

(1832-1837.) 

Caractere et but du cabinet du 11 oc!obre 1832.-Difficultés de 
sa situalion.-Avanlages de su composition.-D'ou vient la 
popularité du ministere de l'instruciion publique.-Son im
portance pour les familles ;-pour l'État.-Des divers moyens 
de gouvernemellt des ~sprit8 selon les temps. - Caractere 
I.úque de l'état actuel de l'intelligence et de la science.-Du 
systeme et de l'état des établissements d'instruction publi:~ue 
en Angleterre.-Mes conversations ltLondres lt ce sujet.-Unité 
nécessaire du systeme d'instruetion publique en France.-Des 
essais d'organisation de l'instruction publique rlepuis 1789.
L'Assemblée constituanle et M. de Talleyrand.-L'Assemblée 
législative et -'1. de CondoI'cet. - La Convention nationale et 
~I. Daunou.-Le Consulat et la loÍ du 1" mai 1802.-L'Empíre 
et l'Université.--L'inslruction publique et la Ch.arle.-Yicis
siiude" de l'organisatioll du ministere de 'l'instruction publi
que. -- iComment je le lis organiser en y entrant.-Débu!" du 
cabinet. - Préparation du discours de la Couronne.-Ouver
tUf!.' de la session de 183'2. -Tentative d'assassinat sur le Rai. 
-}~tat des affaires an dedans et au dehoTs.-Je tambe malnd". 

le n'ai nul dessein de-toucher aux questions et aux 
querelles du temps présent; j'ai bien assez de ceHes 
qu'éveillent les souvenirs du passé; j'évite les compa
raisons et les allusions, hien loin de les chercher. 

T. TTI. 1 
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Cependant, it l'époque OU j'arrive, je rencontre un fuit 
auquel je ne puis me dispenser d'assigner son carac
tere et son sens véritables. C'est au cabinet du 1\ oc
tobre 1832 qu'on rapporte en général le premier 
essai prémédité de ce qu'on a appelé depuis le gau
vernement parlementaire. Ce fut effectivement en vue 
du parlement, ou pour mieux dire des chambres et 
dans leur sein, que ce cabinet fut choisi pour assurer 
a la monarchie nouvelle leur intime et actif concours. 
Je tiens a dire avec précision ce qu'était, a nos yeux, 
la mission dont nous acceptions ainsi le fardeau. 

Les hommes de sens souriront un jour au souvenir 
du bruit qui se fait depuis quelque temps autour de 
ces mots : « gouvernement parlementaire,)} et des mots 
qu'on met en contraste avec cenx-lil. On repousse le 
gouvernementparlementaire, mais on admet le régime 
représentatif. On ne veut pas de la monarchie consti-

~ 

tutionnelle telle que nous l'avons vue de 18U a 1848; 

mais il cóté d'un treme on garde une constitution. 011 
distingue, on explique, on disserte pour bien séparer 
dn gouvernement parlementaire le régime nationaI et 
libéral, mais tres-différent, qu'on entend luí danner 
pour successeur. J'admets ce travail; je livre le gouver
nement parlementaire aux anatomistes politiques qui 
le tiennent pour mort et en font l'autopsie; mais je 
demande ce que sera son successeur. Que signifieront 
cette constitution et ceUe représentation nationale qui 
restent en scenc? La nation influera-t-eHe efficacemcnt 
sur ses affaire s ? Aura-t-eHe ponr ses droib;, ponr ses 
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bien s, pour son repos comme pour son honnenr, pour 
tous les intérets moraux et matériels qui sont la vie des 
peuples, de réelles et puissantes garanties? On lui retire 
le gouvernement parlementaire, soil; lui donnera-t-on, 
sous d'autres formes, un gouvernementlibre? Ou bien, 
lui dira-t-on nettement et en face qu'elle doit s'en 
passer, et que les formes qu'on lui en ~conserve ne sont 

t 

que de vaines apparences, indigne mensonge et puérile 
illusion? 

Qu'il y ait des formes et des degrés divers de gou
vernement libre, que la répartition des droits et des 
forces poli tiques entte le pouvoir et la liberté ne doive 
pas etre toujours et parlout la meme, cela est évident; 
ce sont la des questions de temps, de líeu, de mrnurs, 
d'age national, de géographie et d'histoire. Que, sur 
ces questions, notre régime parlementaire se soit plus 
d'une fois trompé, qu'il ait trop donné ou trop refusé, , 
tantOt au pouvoir, tantót a la liberté, peut-etre a tous 
les deux, je ne conteste paso Mais si e'est la tout ce 
qu'on veut dire Iluand on l'attaque, ce n'est pas la peine 
de faire tant de bruit; les fautes de ce régime reeon
nues, reste toujours la vraie, la grande question : ]a 
France aura-t-e11e ou n'aura-t-elle pas un gouvernement 
libre! e'est un acte d'hypocrisie que de prétendre se re

trancher derriere les erreurs du régime parlementaire 
pour ne pas répondre a cette question supreme, OH pour 
la résoudre négativement sans oser le dire. On parle sans 
eesse de 1789 : oublie-t-on que e' était précisément un 
gouvernement libre, ses prineipes et ses garanties, que 
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la France voulait en 1789? Croit-on f(u'ellr- ge fllt 
alors contentée d'un nouveau code civil et d'hommes 
nouveaux, sur le tróne ou autour du trone, pour prix 
de la révólution ou elle se lan(;ait? 

Ql1and nous entrames dans le cabinet du 11 octobre 
1832, c'était 1f., pour nous, une question résolue. Nou!:' 
ne nous inquiétions guere alors dll gOllvernement par
leméntaire; nous n'en imaginions me me pas le nom; 
mais nous voulions sérieusement un gouvernement 
libre, c'est-a-dire des garantics cfficaces de la sé
curité des droits et des intérets individuels comme de 
la bonne gestion des affaires publiques. C'est la la liberté 
politique, et c'était bien -la liberté politique que nous 
entendions pratiquer pour notre compte et fonder pour 
notre pays. 

Dans ce principe etce butcommun résidait l'unité du 
nouveaú cabinet. Il était loin de réunir toutes les condi
tions et d'offrir tous les caracteres qu'OIl a coutume de 
regarder comme essentiels a un cabinet par-lementaire. 
Nous· n'entrions pas tous ensemble et en me me temps 
au pouvoir; nous ne sortions pas tous des memes rangs 

~ . 

politiques; nous n'avions pas tous professé les memes 
maximes et suivi le meme drapeau. Des huit ministres 
du H octobre 1832, qnatre avaient appartenu aU'cabi
net précédent, quatre seulement étaient nouveaux. 
Quelques-uns avaient soutenu et servi, d'autres avaient 
combaltu la Restauration. Qui aurait regardé de pres 
a nos idées et 11 nos tcndances générales, a nos habi

tudes d'esprit et de vi e, anrait trouvó entre nons dl's 
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dilrérences graves; mais soit par principe, soit par goüt, 
Boít par bon sen s el prudence, nons regardions tous le 
gouvernement libre comniC le gouvernement néces
saire; nous voulions lons que la monarchie et la Charte 
fussenl l'une et l'autre une vérité. 

Aux yeux des spectateurs les plus intelligents et les 
plus bienveillants, l'entreprise était difficile et hasar
dellse. Gnke allX rudes combats de M. Casimir Périer 
et a la grande luUe des 5 et 6 juin, le gouvernement 
de Juillet était dehout, mais c'étaít la tout son succes; 
les memes ennemis tentouraient, les memes périls le 

menalfaient. Les conspirations el les insurrections 
étaient toujours flagrantes ou imminentes ; les sociétés 

secretes se montraiept de plus en plus passionnées et 
audacieuses; la presse périodique, en majorité vio

lemment hostile¡ agressive, destructive, domi?ait l'op
position parlementaire entrainée ou intimidée. Cette 
vanité de lit victo\re, ce bouillonnement continu de 

la tempete quand on se croyait dans le port, frappaient 
les meilleurs esprits de surprise et d'inquiétude, et 

leur faisaient .collcevoir, sur le sucees d'une poli
tique a la fois de résistance et de liberté, de tristes 
doutes : « Vous voilit dans les plus grandes aventures, 

vous et le pays, m'écriYait de Turin M. de Barante, le 
·17 octobre; je suis conlent, mais inquieto Ces horribles 
et stnpides clameurs ont-elles une grande influencc 

dans la Chamhre? Avez-vous persuasion que vous trou
~crez une majúrité? Prohahlcment; sans cela vous n'au
riet: pas risqué vous, vos amis et le sort commun.)) 
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Huit jours plus tard, le 25 octobre, 1\1. H08Si lll'expri
mait de Geneve des apprébensions analogues : «La 
partie est, comme vous le dites, engagée a fondo Elle l'est 
partout. Mais c'est vous qui avez la gros se affaire sur les 
bras. Nul, vous le savez, ne fait plus que moi des vreux 
sinceres ponr votre succes. Vous l'obtiendrez si vous 

pouvez vous déployer tout entier pour l'affermissement, 
le pfogres et la gloire de la France. Le pourreZ-YOlls? 
Serez-vous compris? Ne serez-vous pas entravé? Voila 
mes craintes, tont en me flaltant qu'eUos sont chimé
riques. » Au moment de la formaiion du mbinef, les 
memes inquiétudes préoccupaient quclquos-uns de ses 

membres les plus considérables; le dnc de Broglie, qui 
fit de mon entré e la condition de la sienno, ayaiL douté 
peu aupáravant que lui-meme fUt en mesure de pren
dre part au pouvoir; il m'écrivait le 25 juin : « Le 
développement qn'ont pris depuis six semaines les af-

. faires de la Vendée me parait rendre mon entré e au 

ministere tout a fait impossible. C'est bien assez de 
l'inimitié qui s'attache an nom de doctrinaire; il ne 
faut pas dans ce moment y joindre l'inconYéniellt de 
passer pour carliste flUX yeux des sots; il ne faut pas 

donner, contre un ministere qui !le forme, les armes 
qne donnerait ma conduite politique dans la Chambre 

des pairs pendant le cours de la session derniere. e'est 
un malhenr dont je ne pourrais me racheter qu'en de
venant persécuteur, ce qui ne me convient nullcment. 

J'ignore ou vous en eles, ce qne vous croyez possible OH 

désirable. Je pense que, si vous pouyez entre!' avec 
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Thiers et Dupin, la ehose sera bonne; mai8 si vous ne 

le pOllvez pas, il vaut mieux ne pas s'user et se eom

promettre en pure perie. Ce n'est pas a vous, qui me 

connaissez, que J'ai besoin de dire que tont ce que je 

puis vous appartient, en dedans comme en dehors du 

ministere, et que je mettrai tres-volontiers ma tete la 
oú vous mettrez la vótre; mais, je le répefe, il me pa

raitrait absurde de braver 1'orage que mon nom seul 

souliwerait. Le eri de ~arlisme est véritablement le seul 

(lui, en ce moment, ait dll retentissement en France ; et 

quelque extravagant qu'il soit de le pousser contre moi, 

il y a la moitié de la honne portion de la Chambre des 

députés et les trois quarts de notre meilleur public qni 

ne se feraient pas fante d'y croire. » 

l\Ieme le eabinet une fois formé, ses membres n'é

taient pas tous bien confiants dans sa composition et 

ses chances; l'amiral de Rigny écrivait a M. Dupin : 

« J'étais peu porté, vous le savez, pour une pareille 

combinaison, malgré ma haute estime pour les per

sonnes. On ne m'aecusera pas au moins d'etre resté par 

gout, cal' je décJare, et je crois encore avoir le droit 

~l'etre cru, que je me suis rait violence. CerLes, la partie 

est périlleusc, je ne me le dissimule pas; elle l' eut été 

avec votre appui, qnoique, suivant moi, a un moindre 

degré; que sera-t-elle privée de ce secours? )) 

~1. Thiers aussi restait un pen inquiet de l'alliance 

des doctrinaires, et quoique convaincu de la nécessité 

de lenr coneours, il prenait quelque soin pour rester et 

paraitre, non pas sé paré d'eux, mais difI'érent et distinct. 



8 ClIAl'l'J1iE xv. 

Une circonstance atténuait les difticultés de cette 
situation, et devait aider le pouvoir nouveau a les SUI'

montero Indépendamment de la pensé e commune qui 
unissait tous ses membres dans la politique générale, 
le cabinet du 11 odobre i832 avait cet avantage que 
chacun d'eux était bien approprié au poste spécial qu'il 
occupait. L'armée avait besoin d'étre non-seulement 
réorganisée, mais relevée de l'échec qu'elle avait subí 
en i830 ; le maréchal Soult était plus capable que per
sonne de luí rendre ce double service: « le plus grand 
organisateur de troupes », disait de lui l'empercur Na
poléon; yieux soldat, glorieux capitaine. Gascon sé
rieux, habile a se servir, ponr les affaires publiques 
comme pour les siennes propres, de son nom et de sa 
gloire, et doué de cette autorité a la fois rnde et pru
dente qui sait se déployer en se ménageant. Le respect 
des traités, l'indé~ndance et la dignité dans la paix, la 
confiance de l'Europe dans la probité du nouycau gou

vernement de la France, les rapport8 intimes ayec 
l' Angleterre, ces bases nécessaires de notre politique 
extérieure étaient garanties par le caractere comme par 
la situation du duc de Broglie qui frouvait, dans ses 
relations personnelles ayee lord Granyille, alors ambas
sadeur d' Angleterre a París, de précieuses facilités et 

de loyaux moyens de succes. En acceptant le ministere 
de l'intérieur presque excJusivement réduit aux attri
butions de súreté géll(~rale, M. Thiers s'était comme 

personnelIement chargé de mettrc fin it l'éult d'insur
rection qu'entrdenait dans les départelllelJls de' l'Ouest 
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la présence de madame la dllchesse de Herry ; hardi 

témoignage de son dévonement a la cause qu'il servait 
et au cabinct oú il entrait. L'amiral de Rigny, qui 
s'était fait honnenr dan~ le commandement de notre 
escadre dn Levant el a Navarin, avait le rare mérHe 
d'etre cxempt de préjugés dans les qllestions relatives 
all régime de nos colonies, et disposé á entreprendre 

les grandes réfortIles que commandaient, dans ce ré
gime, le droit humain et la bonne administration. 

M. Barlhe avait été, sons la Restauratíon, trop engagé 
dans les rangs et dans les actes de l'opposition la plus 
ardente pOllr qne son dévouement an service de la mo
narchie de 1830 ne soulevat pas eontre lui cenx de ses 
anciells amis qni restaient hostiles a toute rnonarchie ; 
mais Sil sitnation et sa disposition convenaient au gros 
dll parti libéral qni adoptait franehement le gouverne
ment nouvean; il ne pouvait etre soup!;onné de COffi
plaisance ponr le parti légitimiste, et il se montrait 
résolu dans la défense du pouvoir eontre ses divers 
ennemis. Le roi Louis-Philippe, qu'il avait bien servi 
dans les embarras da ministere Laffitte, lui portait con
fiance; « Bien pen d'avocats, me disait-il. un jour, 
comprennent les conditions du gouvernement; Barthe 
y est arrivé; ce n'est pas un transfuge, e'est UIl,con

verti; il a vu la Inmiere. » 1\1. Humalln ne trouvait pas 
tout a fait aupres du roi la meme faveut; c'était un , 
ministre des finances exigeant, ombrageux, susceptible, 
et qui cl'aignait qu'on ne le crút facile envers la cou
['ouue; mais sa capacité reCOllllue, sa grande fortune 



10 CHAPlTItE XV. 

personnelle, fruit de sa capacité, la gravité de ses 
mreurs qui n'ótait rien á sa finesse, son esprit d'ordre 
et de regle dans l'administration de la fortune publique, 
lui donnaient au sein des Chambres, pour les affaires 
de son département, une autorité que, dans les grandes 
occasions et avec une intelligence éleyée, il sayait 
mettre au service de la bonne politique générale. 
C'était, parmi les ministres du H octobre 1832, l'un de 
ceux dont le mérite spécial était bien reconnu du 
public et contribuait au crédit du cabinet. 

J'ai oc cupé quatre ans le ministcre de l'instruction 
publique. J'ai touché, pendant ce temps, á presque 
toutes les questions qui en dépendent OH qui s'y rat
tachent. J'ai a creur de retracer ce que j'y ai fait, 
ce que j'y ai cornmencé san s pouvoir l'achever, ce que 
je me proposais d'y faire. J'ai été engagé, durant la 
meme époque, dans toutes les luttcs de la politique in
térieure ou extérieure, dans toutes les yicissitudes de 
la composition et de la destinée du cahinet. Je placerai 
hors de ce tumulte des affaires et des passions du jOUl' 
les questions relatives a l'instruction puhlique. Non que 
ces questions n'aient aussi leurs passiúns et leur hruit ; 
mais ce sont des passions qui s'allument a un autre 
foyer, et un bruit qui se passe dans une autre sphere. 
Il y a des combats et des orages dan s la région des 
idées; mais alors meme qu'clle cesse d'etre sereine, 
elle ne cesse pas d'etre haute; et ¡¡uand on y est 
monté, il ne faut pas avoir a tout moment ¡'¡ en des
cendre pour rentrer dan s l'arene des illtérets tempo-
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rels: quand j'aurai dit ce que fut, de 1832 a 1837, mon 
travail au service des intelligences et des ames dans 
les générations futures, je reprcndraí ma part, a la 
meme époque, dans les luttes politiques de mes con
temporains. 

Il y a un fait trop peu remarqué. Parmi nous el de· 
nos jours, le mínistere de l'ínstructíon publique est de 
tous les départements ministériels le plus populaire, 
celui auquel le publie porte le plus de bienveillanee et 
d'espérance. BOH symptóme dans un temps OU les 
hommes ne sont, dit-on, préoecllpés que de leurs inté
rets malél'icls et actllcls. Le mínistere de l'instruction 

publique n'a ríen a faire ave e les intérets matériels el 
actuels de la génération quí possede en passant le 
monde; e'est aux générations rutures, a leur íntelli
genee et a leur sort qu'il est consaeré. Notre temps et 
notre pays ne sont done pas aussi indifférents qu'on les 
en aeeuse a l'ordre moral et a l'avenir. 

Les sentiments et les devoirs de famille ont aujour
d'hui un grand empire. Je dis les sentiments et les 
devoirs, non l'esprit de famille te! qu'il existait dans 
notre aneienne société. Les liens polítíques et légaux 
de la famílle se sont affaíblis; les líens naturels et mo
raux sont devenus tres-forts; jamais les parents n'ont 
véeu si affectueusement et si íntímement avee leurs 
enfants; jamais ils o'ont été sí préoecupés de leur édu
catioo et de leur avenir. Bien que ires-meIée d'erreur 
et de mal, la forte secousse que Rousseau et son école 
ont im primée en ce sens aux <'tmes et aux mccur¿ n'a pas 
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été vaille, et il en reste de salutaires traces. L'¡\golsme, 

la corruption et la t'rivolité mondaines ne sont certes 
pas rares; les bases memes de la famille ont été na
guere et sont encore en butte a de folles et perverses 
attaques; ponrtant, a considérer notre société en gé
néral et dans ces millions d'existences qui ne font point 

de bruit mais qui sont la France, les affections et les 
vertus domestiques y dominent, el font plus que jamais, 
de l'éducation des enfants, l'objet de la vive et con

stante sollicitllde des parents. 
Une idéc se joint a ces sentiments et leur prete un 

nouvel empire, l'idée que le mérite personnel est au

jourd'hui la premiere force comme la premiere condi
tion du sucees dans la vie, et que rien n'en dispense. 
Nous assistons depuis trois quarts de siccle an spectacle 

de l'insuffisance et de la fragilité de toutes les supério
rités que dOllne le sort, de la naissance, de la richesse, 
de la tradition, du rang; nous avons vu en mcme 

temps, a tous les étages et dans toutes les earrieres de 

la société, une foule d'hommes s'élever et prendre en 
haut leur place par la seule puissance de l'esprit, du 

caractere, du savoir, du travail. A coté des tristes et 
mauvaises impressions que suscite dans les ames ce 
trouble violent et continu des situations et des exis
tences, il en sort une grande le~on morale, la convic
tion que l'homme vaut surtout par lui-meme, et que 

de sa valeur personnelle dépend essentiellement sa 
destinée. En dépit de tout ce !Jll'il S a dallS nos rnreurs 
de mullesse el d'imperlinence, c'esl lá aujúurd'lmi. 
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dan s la socíété t'ranlfaíse, un sentíment général et pro

fond, qui agit puissamment au sein des familles et 
donne aux parents, pour l'éducation de leurs enfants, 
plus de bon sens et de prévoyanee qu'ils n'en auraient 
sans ces rudes avertissements de l'expérienee eontem
poraine. Bon sens et prévoyanee plus nécessaires encore 

dans les classes déjil bien traitées du sort que dans les 
autres : un grand géologue, M. Élie de Beaumont nous 

a fait assister aux révolutions de notre globe; e'est de 

sa fermentation intérieure que proviennent les inéga
lités de sa surfaee; les volcans ont fait les montagnes. 
Que les cIasses qui occupent les hauteurs sociales ne se 
fassent puint d'illusion; un fait analogue se passe sous 
leurs pieds; la suciété humaine fermente jusque dans 
ses dernieres profondeurs, et travaille il faire sortir de 
son sein des hauteurs nouvelles. Ce vaste et obscur 
bouillonnement, cet ardent et général mouvement 
d'ascension, c' est le caractere essentiel des sociétés 
démoeratiques" e'est la démocratie elle-meme. Que 
deviendraient, en présence de ce rait, les cJasses déjit 
investies des avantages soeiaux, les anciens, les riches, 
les grands et les heureux de toute sorte, si aux hien~ 
faits du sort ils ne joignaient les mérites de l'homme; 
si par l'étude, le travail, les luroieres, les forles habi
tudes de l'esprit et de la vie, ils ne se meUaient en 
état de suffire dans toutes les carrieres a l'immense 
concurrence qui leur est faite, et qu'on ne peut régler 
qu'it condition de la bien soutenir? 

e'est h crt dat de Ilotre socidú, an juste instínct de 
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ses besoins, au scntiment de sollicitude ambitieuse ou 
prévoyante qui regne dans les familles, que le ministere 
de l'instruction publique doit sa popularité. Tous les 
parents s'intéressent vivement a l'abondanee et a la 
salubrité de la source ou leurs cnfants iront puiser. 

A cóté de ce puissant intéret domestique un grand 
intéret public vient se placer. Néeessaire aux familles, 
le miniswre de l'instruction publique ne l'est pas moins 
a l'État. 

Le grand probleme des sociétés modernes, e'est le 
gouvernement des esprits. On a beaucoup dit dans 
le siecle dernier, et on répete encore souvent que les 
esprits ne doivent point etre gouvernés, qu'il faut les 
laisser a leur libre développement, et que la société n'a 
ni besoin ni droit d'y intervenir. L'expérience a pro
testé contre cette solution orgueilleuse et insouciante; 
elle a fait voir ce qu'était le déchainement des esprits, 
et rudement démontré que, dans l'ordre intellectuel 
aussi, il fant des guides et des freins. Lcs lwmmes qui 
avaient soutenu, ici comme ailleurs, le principe dl1 
complet laisset'-aller, se sont eux-memes htltés d'y 
renoncer des qu'ils ont eu a porter le fardean du po u
voir : jamais les esprits n'ont été plus violemmellt 
pourchassés, jamais ils n'ont été moins libres de s'in
strl1ire et de se développer a leur gré, jamais plus de 
systemes n'ont été inventés, ni plus d' efforts tenté s pom 
les dominer que sous l'empirc des partís qui avaicnt 
réclamé l'abolition de toute autorité dans l'ordre intel
l~ctueJ. 
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Mals si, pour le progTes comme pour le bon ordre 

dans la société, un certain gouvernement des esprits 
est tOlljOurS nécessaire, les conditions et les moycns 
de ce gouvernement ne sont pas toujours ni partout les 
memes; de notre tcmps, ils ont grandement changé. 

L'Église avait seule jadis le gouvernement des esprits. 
Elle possédait a la fois l'autorité morale et la suprématic 
intellectuelle. Elle était chargée de nourrir les intelli

gences comme de réglcr les ames, et la science étail 
son domaine presque aussi exclusivement que la foi. 

Cela n'est plus: l'intelligence et la science se sont 

répandues et sécularisées; les la'iques sont entré s en 
foule dans le champ des sciences morales et 1'ont cul

tivé avec éclat; ils se sont presque enticrement appro

prié celui des scienees mathématiques et physiques. 
L'Église n'a point manqué d'ecc1ésiastiques savants; 
mais le monde savant, docteurs et public, est devenu 

plus laIque qu'ecc1ésiastique. La science a cessé de vivre 
habituellement sous le meme toit que la foi; elle a 

couru le monde. Elle est de plus devenue une puis
sanee pratique, féeonde en applieations quotidiennes a 
l'usage de toutes les classes de la société. 

En devenan! plus laiques, l'intelligence et la science 

ont prétendu a plus de liberté. C'était la conséquence 
naturelle de leur puissance, de leur popularité et de leur 
orgueil qui grandissaient a la fois. Et le public les a 

soutenues dans leur prétention , car tantot il a vu que 
sa propre liberté était intimement liée a la leur, tantót 

il a jllgé qut' la liberté était, pom lps maltres ele la 
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pensée et de la science, la juste récompense (]ps rorcl'!' 

nouvelles qu'ils metlaient i:t la disposition ile la société 

et des services qu'ils lui rendaient. 

Qu'on s'en félicite ou qu'on les déplore, qu'on s'ac
corde ou qu'on differe sur leurs conséquences, qu'on 

s'aveugle ou qu'on s'alarme sur leurs dangers, ce sont 

la des faits certains et irrévocables. L'intelligence et la 

science ne redeviendront pas essentiellement ecclésias
tiques; l'inlclligence ct la sciencc lalques ne se passe

ront pas d'une large mesure de liberté. 

Mais précisément paree qu'elles sont maintenant 

plus laiques, plus puissantes et plus libres que jadis, 

l'intelligence et la science ne sauraient rester en dehors 

du gouvernement de la société. QlIi dit gouvernement 

ne dit pas nécessairement autorit¿ positive et directe : 

« l'influence n'est pas le gouvernement, )) disait Wash

ington, et dans l'ordre politique il avait raison; l'in

fluence n'y saurait suffire; il Y faut l'action directe et 

promptement efflcace. II en est autrement dans l'ordre 

intellectuel; quand il s'agit des esprits, c'est surtout par 

l'influence que le gouvcrncmcnt doit s'exercer. Deux 

faits, a mon sens, sont ici nécessaires: l'un, que les forcrs 

vouées aux travaux intellectuels, les supériorités lettrées 

et savantes soient attirées vers le gouvernement, libre

ment groupées autour de lui et amenées a vivre avec 

lui en rapport naturel et habitucl; l'autre, que le gou

vernemcnt ne reste pas étranger au développemenl. 

moral des générations successives, et c¡u'a mesure 

qu'elles paraisscnt sur la scéne il pui~se établir des 
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liens intimes entre elles et l'IJat au 5ein duquel Dieu 
les fait naitre. De grands établissements scientifiques el 
de grands établissements d'instruction publique soute
nus par les grands pouvoirs publics, c'estla part légitime 
ft nécessaire du gouvernement civil dan s l'ordre intel

lectuel 
Par quels moyens pouvons-nous aujourd'hui, en 

France, assurer au gouvernemcnt cette part, et satis
faire a ce besoin vital de notre société? La France pos
sédait autrefois, et en grand nombre.. des étahlis
semen/s spéciaux et subsistant par eux-memes, des 
universités, des corporations enseignantes ou savantes 
qui, sans dépendre de l'État, lui étaientcependant unies 
par des liens plus ou moins étroits, plus ou moins 
apparents, tantót avaient hesoin de son appui, tantót 
ne pouvaient se soustraire a son intervention, et don
naient ainsi au pouvoir civil une influence réelle, bien 
qu'indirede et limitée, sur la vie intellectuelIe et l'édu
cation de la société. L'Université de Paris. la Sorbonne, 
les Bénédictins, les Oratoriens, les Lazaristes, les 
Jésuites el tant d'autres corporations, tant d'autres 
écoles diverses dispersé es dans les provinces, n'étaient 
certes pas des hranches de l'administratiún puhlique, 
et lui causaient souvent de graves emharras. Avant de 
disparaitre dans la tempete révolutionnaire, plusieurs 
de ces établissements étaient tbmbés dans des ahus OH 

dans une insignifiunce qui avaient détruit leur crédit 
moral et rait oublier leurs serviccs. Mais pendant des 
sieclc~, ils avaient !\econdé le développcment intel-

T. ¡JI. ;¡ 
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leduel de la société fran{;aise et preté ¡\ son gouverne
ment un utile concours. Presque tous anciens et pro
priétaires, attachés a leurs traditions, fondés dans un 
dcssein religieux, ils avaient des inslinds d'ordre et 
d'autorité en meme temps que d'indépendance. C'était, 
dan s 1'ensemble, un mode d'action de l'État sur la vie 
intellectuelle et 1'éducation de la natíon; mode cünfus 
et incohérent, quí ava~t ses dífficultés et ses vices, lIlais 
qui ne manquait ni de dignité, ni d'efficacité. 

En 1848, pendant mon séjour en Angleterre, on y 

débattait la question de savoir s'j] nc conviendrait pas 
d'instituer un ministere de l'instruction publique, et de 
placer ainsi, sons l'autorité directe dn pouvoir civil et 
central, ce grand íntérét de la société. Des hommes 
considérables, les uns engagés dans la politiqne et 
membres du parlement, les autres appartenant a 1'Église 
anglicane, d'autres, esprits libres et purs philosopbes. 
me demanderent ce que yen pensais. Nous nous en 
entretlnmes a plusieurs reprises; jc lcur exposai notre 
systcme d'ínstruction publique en France ; ils connais
saient bien celui de l' Allemagne. Apres un sérieux 
examen de la question, ils arriverent, pour le compte 
de leur pays, a une conclusion que je tiens a repro
duire icí telle qu'elle se manifesta, cal' en meme temps 
qu'elle peínt avec vérité la nature des établissements 
d'instruction publique en Angleterre, ene jette, a cet 
égard, sur l'état comparé des deux pays, une vive lu
miere. 

( Nous n'avons point, disaient-ils, comme la France 
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et la Prusse, un systeme général et unique d'instruction 
publiquc; mais nous avons, en abondance, des établis
sements d'instruction publique de tous les genres et de 
lous les degrés : des écoles élémentaires pour l'éduca
tion dn peuple, des colléges ponr les études classiques 
et liUéraires, des universités IJour l'enseignement su
périeur de toutes les sciences. )) 

« Ces établissements sont distinds et isolés; ils 
subsistent chacun it part et pour son propre compte, 
avec lcurs ressourcrs ct ¡em adrninistration parlicu
lieres. lIs sont divers; ils orü été ct ils restent orga
nisés selon la pensée et le vceu des personnes qui les 
ont fondés, ou de ecHes qui les dirigent, ou de la por
tion du public qui leur confíe ses enfants. Ils sonl in
dépentlants, sinon complétement, du moins a un lJaut 
degré, du gouvernement central qui les surveille et y 

intervient quelquefois, mais ne les dirige point. Enfín 
íls sont placés, non pas tous, mais la plupart, SOtIS des 
influences religieuses; le plus grand nombre sous 
l'influencc de I'Église anglicane, d'autres sous ceIles 
des communions ou seetes dissidentes. 

« n y a certainement, dans l'organisation et l'admi
nistration intérieure de ces établissements, beaucoup 
d'imperfeetions a signaler, d'alms it réformcr, de la
cun€s a combler, d'arné:liorations a introduire. Nous 
désirons ces réformcs; nons approuvolls que le pouvoir 
central de l'État, soit le parlement, soit la eouronné, 
intervienne pour suppléer a l'insuffisance des établis

sements acfnels, ponr en redresser les abns, pour lenr 
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fournir des moyens de développcmcnt, ponr stimlller 

entre eux le zcle et l'émulation. l\Iais nOLls regardons 

comme essentiel que le gouvernemerít central borne 

la son action, et qu'il n'institue pas un ministere 

spécial de l'instruction publique, chargé soit de fonder, 

en dehors et a cóté des établissements aclucls, un 

systeme général d'écoles diverses, soit de mettre la 

main sur les établissements actuels pour les réunir 

dans ungrand ensemble et les placer sous une seule 

et meme auíorité. Une pareille tentativc serait une vé

ritable révolution en maticre d'instruclion publique. 

Nous préférons le maintien de ce qui existe. 

« D'abord paree que cela existe, et que nous tel10llS 

essentiellement au maintien des droits aequis et des 

faits établis, dans l'instructioll publique eomme 

ailleurs. II n' est pas aisé de créer des etres qui vivent 

réellement, et qui durent. Nos écoles élémentaires, 

soit ecHes de l'Église, soH ceHes des dissidents, nos 

eolléges classiques d'Eton, de Harrow, de \Yestminster, 

de Rugby, nos universités d'Oxford et de Cambridge 

sont des etres vivants, éprouvés. On peut organiser sur 

le papier des établissemenis d'illstruction plus com

plets et plus systématiques. Ces établissements s'éleve

raient-ils au-dessus du papier? grandiraient-i1s? fruc

tifieraient-ils '1 dureraient-ils? n est permis d'en douter : 

HOUS avons plus de confiance dans les faits consacrés 

par le temps que dan s les essais de la pensée humaine. 

«( La variété et l'isolement de nos établissements 

actuelf-1 sont d'aillenrs des gag'e!'; de lihr,rt('. Or, nous 
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tcnons heaucoup a la liherté, a la liherté réelle et pra
tique, en matierc d'instruction publique comme en 
toute autre. C'est la liberté qui a fondé la plupart de 
nos écoles actuelles, grandes et petiles. Elles doivent 

leur existen ce anx intentions libres, aux dons volon
taires de personnes qui ont youlu satisfaire un certain 
sentimcnt, réaliser une certaine idée. Les memes 

idées, les memes sentiments qui anirnaient·les fonda
tems, tiennent encore probablement une grande place 
dans notre société. Le monde ne change pas autant, ni 
aussi vite que se le figurent des esprits superficiels, el 
la liherté s'accommode mal de l'uniformité scientifique. 
Nous voulons que les établissements diveís, fondés 

jadis par le vocu libre de personnes hienfaisantes, con
tinuent d'offrir au libre choix des parents, pour l'édu

cation de leurs enfants, des satisfactions variées; et 
nous eroyons cela essentiel a la prospérité de l'instruc

tion publique, quí nc peut sc passer de la confiance des 
familles, autant qn'a la stabilité de l'ordre social. » 

(( Nous attachons de plus un prix immense aux in
fluences et aux hahitudes religieuses qui prévalent 
aujourd'hui dans la plupart de nos établisscments 
d'instruction puhlique: influenccs et habitudes qui 

disparaitraient, qui seraient du moins fort affaiblies si 
ces établissements formaient un vaste ensemhle soumi:¡ 

a l'action directe et partont présente du gouvernement 
de l'État. Nous ne voudrions nullement confier a 
l'Église le gouvcrncment général de l'instruction pu

blirllle; mais 1l01lS 110 Ylllliuns pas non plus l't!mettl'e 
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l'instrudion publique tont enW~re aux mains d'un 
ponvoir central lalque qui, peut-etre en le voulant, et 
quand meme il ne le voudrait pas, y ferajt bientot 
perdre aux pouvoirs religieux l'illfluence qu'ils y 
doivent exercer. 

( On inv.oque un principe: l'instruction civile el 

l'instruction religieuse doivent, dit·on, elre compléte

ment séparées; en laissant au clergé seull'instrllction 
religieuse, et en lui assurant les moyens comme la 
liberté de la donner, iI faut placer sous la seuIe autorité 
laIque l'ínstrúction ch·Be tont entiere. Nous tenons ce 

principe pour faux el funeste, du moins dans le sens 
et l'étendue qu'on voudrait luí donner. En maticre de 
hautes sciences et pour les hommes, ou pour les jeunes 
gens qui touchent a l'age d'homme, l'instruction civile 
et l'instruction religieuse peuvent 8tre complétement 
séparées; la nature de ces études le comporte, et la 
liberté de l'esprit humain l'exige. l\fais l'enseignement 
supérieur n'est que l'un des degrés de tout systeme 

général d'instrudion publique. De quoi s'agit-il dans la 
plupart des établissements, dans les écoles élémen
taires, dans les écoles classiques, et pour le plus grand 
nombre des enfants qui y vivent et des années qu'ils y 
passent? Il s'agit essentiellement d'éducation , de dis
cipline morale. Bonne en elle-meme et par les richesses 
qu'elle ajoute aux facultés naturelles de 1'1wmme, e'est 
surtout par son intime rapport avec le développement 
moral que l'instruction intellectuelle cst excellente. Or, 
on pent diviser l'enseígnemenl; on no di,ise }las l'édu-
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cation. On peat limiter a certaines heures les le!fons 

(!tÜ s'adressent a l'intelligence seule; on ne mesure pas, 

on ne cantonne pas ainsi les influences qui s'exercent 
sur toute l'ame, notammenl les influences religieuses. 

Ponr aUeindre leur hut, pour prodllire leur effet, il 
faut que ces influences soienl partout présentes et 
habituellemenl senties. L'instruction purement civile 
peut former l'esprit et le caractere; elle ne nourrit et 

ne regle point l'ame. Dieu et les parents ont seuls ce 
pouvoir. II n'y a de véritable édueation morale que 
par la farnille el par la religion. Et la OU n'est pas la 

familIe, c'esl-a-dire dans les écolcs publiques, l'in

tl11ence de la religion est d'autant plus nécessaire. C'est 

l'honnellr et le bonheur de notre pays que, dans nos 

établissements d'instruction publique, cette influence 
soit en général {luissante. Nous ne voyons pas qu'elle 

ait nui chez nous a l'activité ni au libre développement 

de l'esprit humain, et en mcme temps il est évident 
qu'e1le a grandement serví l'ordre public et la mora

lité individuelle. 

(( Nous regarderions done comme un grand mal et 
llOUS repousscrions toute organisation de l'instruc

tíon publique qui altérerait gravement l'état actuel 

de nos divers établissements et les influences qui y 
pré,'alent. Nous applaudirons a toutes les réformes, a 
tous les développements qui pourront y étre inlro

duits; mais nous ne voulons ni les refondre dans 

un seul et meme moule, ni en concentrer le gouver

nemcnt (J¡ms une :'(,111e ct mell1e main. )) 
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Je comprends que les Anglais arrivent a cette con
clusion, et je les en approuve. En France, nous n'avons· 
pas meme a nous poser la question qui les y conduit. 
Chez nous, tous les anciens et divers établissements 
d'instruction publique ont disparu, les maltreg et les 

biells, les corporations et les dotations. Nous n'avons, 
dans la grande société, plus de petites sociétés partiel1-
lieres, subsistant par elles-memes et vouées aux divers 
degrés de l'éducation. Ce qui s'est relevé 011 ce qui es
saye de naltre, en ce genre, est évidemment hors d'état 
de suffire aux besoins publics. En matiere d'instruclion 
publique, comme dans tonte notre organisation sociale, 
un systeme général, fondé ct soutenu par l'État, est 
pour nous une nécessité; c'est la condition que nous 
ont faite et notre histoire et le génie national. Nous 
voulons l'unité; l'État seul peut la donner; nous avons 
tout détruit; il faut eré el'. 

C'est un euriellx speclade que eelui de l'homme aux 
prises avee le travail de la création, et l'ambiticuse 
grandeur de sa pensée se dóployant sans souei des 
étroites limites de son pouvoir. De 1789 a 1800, trois 
célebres assemblées, vrais souverains de leur temps, 
l' Assemblée constituante, l' Assemblée législative et la 
Convention nationale, se promirent de donner a la 
France un grand systeme d'instruction publique. Trois 
hommes d'un esprit 6minent el tres-divers, M. de Tal
leyrand, M. de Condorcet et M. Daunou fllrent Sllcces
sivement chargés de faire un rapport et de présenter 
un projet sur cette importaute que!:tion dont les gens 
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d'esprit engae;és dans les luttes l'évollltionnaires se plai
saient ir se préoccuper, comme pour prendrc, dans 
cette sphere de la spéculation et de l'espérance phi 10-
sophique, quelque repos des violences du temps. Les 
rapports de ces trois hommes, brillants représenlants 
de la société, de la poli tique el de la science de leur épo
que, sont des OJuvres remarquables el par leur caractere 
commlln et par leurs traits divers et distinctifs. Dans 

tous les trois une pensée commune éclate : l'bomme 
regne seul en ce monde, et la réyolution de 1789 est l'a
vénement de son regne; iI s'y lance confiant dans sa 
toute-pllissance, disposant en maUre de la société hu
maine, dans l'avenir comme dans le présent , ct assuré 
de la fa!(onner a son gré. Dans le travail auquel M. de 

Talleyrand a donné son nom, c'est l'orgueil de l'esprít 
qui domine, avec une ardeur bienveillante, sans colere 
encore comme sans mécompte. L'instruction publique 

y est appelée un pouvoir qui embrasse tout, depuis 
les jellx de l'enfance jusqu'aux fetes les plus ¡mpo
sanIes de la nation ;-tout néeessite une création en ce 

genre ;-son earactere essentiel doit etre I'universalité, 

et quant aux choses, el quant aux personnes ;-l'État 
regle les étndes théologiques comme les autres; « la 
moralc évangélique estle plus beau préscnt que la Divi
ni té ait fait aux hommes; e'est un hommage que la 
nation fral1!(aise s'honore de lui rendre. )}L' Institut, suc

cesseur de toutes les aeadt':mies J est présenté comme 
]'école supreme, le sommet de l'instruction publique; 
il sera á la 1'uis corps savant, corps enseignant, et corps 
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administrant les établissements scientifiques ct litt¿

raires. Entre le rapport de M. de Talleyrand a l' Assem

blée constituante et celui de M. de Condorcet a l'As

semblée législative, la filiation est visiblc; 00 a rouló 

sur la meme pente; mais I'espace parcouru cst déjá 

immense; l'ambition pbilosophique a cédé la place a la 
passion róvolntionnaire; une pensée l)olitique spéciale, 

exclusive, domine le nouveau travail; l'égalité en est le 

principe et le bui souverain: « L'ordre de la nature, dit 

Condorcet, n'établit dans la sociétó d'autre inégalité 

que celle de l'instruction el de la richcsse; - établir 

entre lcs citoyens une égalité de fait et rendre réelle 

l'égalité établie par la loi, tel doit etre le premier but 

d'une inslruciion nationale ;-a tous les degrés, dans 

tous les élablissemenls publics d'instruction, l'ensf'i

gnement sera totalement gratuit;-la gratuité de l'il!' 
struction doit etre considérée surtout dans son rapport 

avec l'égalité socinle.») Tout le rapport et le plan de 

Condorcet sont dédiés a ce tyrannique dessein de l'éga

lité qui pénCtre jusque dan s le scin de la grande société 

nationale des sciences et des arts, destinée á etre le 

couronnement de l'édifice; nul membre ne pourra étrc 

de deux classes a la fois, « cc qui nuit ill'égalité. » La 

liberté tient plus de place que l'égalité dans le travail 

de 1\1. Daunou pour la Convention nationale; il reproche 

á ses prédécesseurs de n'en avoÍr pas aS8CZ reconnu et 

garanti les droits; dans le plan de l\I. de Talleyrand, i 1 

trouve « trop de rcspect pour les anciennes formes, trop 

de liens et d'entraYes i Condorcet, dit-il, instituail 
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en ([ueIque sorte une Ég'lise académique.)) M. Dau

nou ne veut point d'organisation publique de l'ensei
gnement scientifique et liltéraire; l't:tat, selon lui, ne 

doit s'occuper que de l'instruction primaire et de l'in

struction professionnelle; hors de lá, « liberté de 
l'éducation, liberté des établissements particuliers d'in
struction, libertó des mélhodes instructives. » Mais a 
cólé de ce large laisser- aner en fait d'instruction 
publique, M. Daunon aussi a son idée fixe et sa manie; 
la pass ion de la républiflue est, pour lui, ce qn'était, 
pour M. de ConrIorcct, la passion de l'égalité: (( Il n'y a 
de génie, dit-iI, que dans une I1me répubIícaine; - un 
systeme d'instrudion publique ne peut se placer qu'a 

cóté d'une constitution répuhlicaine;» sous l'empire 

d'une telle constitulion, « le plus vaste mo-yen d'in
struction publique, dit-il, est dan s l'établissement des 
fetes nationales ;» et il consacre tout un titre de son 
projet de loi a l'cnumération et au reglement de ces 
fetes annuelles instituées au nombre de sept, retes de 
la République, de la .Jeunesse, des Époux, de la Recon

naissance, de l' AgricuItnre, de la Liberté et des Vieil

lards. 
Au milieu de la tourmente révolutionnaire, tous ces 

projets, tous ces reves, tour a tour généreux, dange
reux ou puérils, demeurerent san., résultats. On décréta 
l'instruction primaire universelle et gratuite; mais il 
n'y cut ni écoles, ni instituteurs. On essaya sous le nom 
d'écoles centrales un systeme d'instruction secondaire 

qui,. malgré des apparences ingénieuses et lihérales, ne 
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répondait ni aux traditions del'enseignel1lent, ni aux lois 

naturelles du développement intellectuel de l'homme, 

ni aux conditions morales de l'éducation. En matiere 

d'instruction supérieure et spéciale, quclques graI\des 
et célebres écoles s'éleverent. L'fnstítut fut fondé. Les 

sciences mathématiques et physiques prodiguerent a la 

société leurs services et leur gloire; mais aucun grand 

et efficace ensemble d'instrllction publique ne vint rem
placer les établissements détruits. On s'était et on avait 

beaucoup promis; on ne fit rien. Des chimeres pla
naient sur des ruines. 

Le gouvernement consulaire fut plus sérieux et plus 
efficace. La loi du 1 er mai 1802; vaine qnanta l'instruc

tion prirnaire, incomplete et hypothétique quant a l'in
struction supérieure, rétablit, sous le nom et au sein des 

lycées, une véritable instruction secondaire dans la

'lueHe se retrouvaient de bons príncipes d'enseigne

ment et des garanties d'influence sociale et de durée. 
Pourtant l'ceuvre manquait d'originalité etde grandeur: 

l'instruction publique était considérée comme un 

simple service administratif, et placée a ce titre,per

sonnes et choses, parmi les nombreuses et tres-diverses 

attributions du ministre de l'intérieur. Ni le rang qui 
lui appartenaít, ni le mode de g'ouvernement quí luí 

convenait n'étaient compris; elle tombait SOllS l'empire 

de ce mécanísme bureaucratique qui regle et dirige 

bien les affaires d'ordre matériel, mais dont les affaires 

d'ordre moral ne sauraient s'accommoder. 

L'empereur Napoléon He s'y tromim poi1l\ : aVt'l'li pa!' 
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ces instinels grands et précis qni lui révélaient la 
vraie nature des choscs et les conditions essentielles du 
pouvoir, il reconnnt, des qu'il y pensa lui-meme et a 
lui seul, que l'instruction publique ne pouvait etre ni 
livrée a la seule industrie privée, ni gouvernée par une 
administration ordinaire, comme les domaines, les 

finances ou les routes de I'État. Il comprit que, pour don
ner aux hommes chargés de l'enseignement la considé

tation, la dignité, la confiance en eux-memes et l'esprit 
de dévouement, pour que ces existences si modestes et 

si faibles se sentissent satisfaitcs et fieres dan s leur ob

scure condition, il fallait qll'elles fussent groupées ct 

comme liées entre elles, de maniere a former un corps 
qui leur pretat sa force et sa grandeur. Le souvenir 

des corporations religieuses et enseignantes revint a 
l'esprit de Napóléon; mais en les admirant, comme il 

adrnirait volontier8 ce qui avait duré avcc éclat, il recon
nut leurs vices qlli seraient plus graves de nos jours. 
Les corporations religieuses étaient trap étrangeres et au 
gouverncmcnt de l'État et a la société elle-meme; par 
le céJibat, par l'absence de t011te propriété individuelle 

et bien d'alltres causes encare, elles vivaient en dehors 
des intérets, des habitudes et presque des sentirnents 

généraux. Le gOÍlvernement n'exeq;ait sur elles qu'une 
influence indirecte, rare et contestée. Napoléon com
prit que, de nos jours, le corps ensei9'nant devait etre 

la'ique, menant la vie sociale, partageant les intéreis de 
famille et de propr'iété pcrsonnellc, étroiternent uni, sauf 
sa missioll spéciale, a l'ordre civil et a la masse des ci-
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toyens. Il fallait aus8i que ce corps Unt de pres au gou
vernement de l'État, qu'il re~ut de lui ses ponvoirs et 

les exerrat 80ns son contróle général. Napoléon créa 
l'Université, adaptan!, avee un diseernement et une li
berté d'esprit admirables, l'idée-mcre des anciennes 
corporations enseignantes au 110uvel état de la société. 

Les meilleures muvres n'óehappent pas ¡{ la conta
gion des vices de !cur auteur. L'Université était fondée 
sur le principe que l'éducation appartienUll'État. L'État, 
e'était l'Empereur. L'Empercnr YOlllait et anit le pon
voir absolu. L'Uni rersité fut, eu naissant, un régime 
de pouvoir absolu. En dehors de l'institution, ni les 
droits de la famille, ni cenx de l't:glise, ni eeux de l'in
dustrie privé e n'étaient reconnus et respectés. Dans le 
sein me me de l'institution, il n'y avait, pour la sitllation, 
la dignité et la juste indépendance des personnes, point 
de réeIles garantics. Si, en France, l'Empereur était 
l'État, dans l'L"niversité le grand-maitre était l'empereur . 
. Te me ser s d'expressions trop absolues; en fait, le gou
vernement de I'Université s'est tonjours appliqné a mé
nager les droits divers; mais quelles que soient la pru
denee on l'inconséquence des hommes, les principes 
portent leurs fruits; selon les principes de la constitu
tion nniversitaire, il n'y avait, en matii~re d'instrl1ctio/l 

publique, point de liberté pour les eitoyens, point de 
responsabilité du pouvoir envers le pays. 

Aussi quand la Cllarte eut illstitué en France le gOl1-
vernement libre, quand la liberté des citoyens et la 
responsahilitl> du pOllvoir fnrent devenuf'~ )(' droit 
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comrnun et pratiqlle du pays, l'embarras de l'Cniversilé, 
et du gouvernement a son sujet, fut extreme; ses maxÍ
mes, ses regles, ses traditiolls n'étaiellt plus en rapport 
avec les institutions générales ; au nom de la religioll, 
des familles, de la liberté) de la publicité, on élevait, au

tour d'elle et contre ene~ des réclamations qu'elle ne 
savait comment repousser sans se mettre en lutte avec 
le systeme constitutionnel, ni comment admettre san s 

se dé mentir et se mutiler elle-meme. Le pouvoir qui la 
gouvernait, qu'il s'appelat grand-maitre, conseil royal 
ou présidcnt, n'était ni un ministre, ni asscz petit et 
asscz dépendant pour n'etre que le subordonné d'un 
ministre. Nul ministre ne voulait ('épondre de lui, et iI 
ne pouvait porter lui-meme, aupres des chambres et dll 
public, le poids de la responsabilité. Pendant six ans, 
de 1815 a 1821, des hommes supérieurs, M. Royer-Col
lard, M. Cuvier, M. Silvestre de Saey, M. Lainé, userent 
leur talent el leur intlucnec dans eette situalion anOf
male; ils gagnerent du temps; ils sauvcrent la vie a 
I'Université., mais sans résoudre la question de son 
existence coustitutionnelle. C'était une piece qui ne 
trouvait, dans la nouvelle machine de gouvernement, 
ni sa place, ni son jeu. 

Le sort a des combinaisons qui semblent se moquer 
de la prévoyance humaine : ce fut so liS un ministere 
regardé, non sans motif, comme hostile a l'Université, et 
au moment oüelleenredoutaitle plus les coups,qu'el1e 
sortit de sa situation embarrassée et monta 11 son rang 
dans l'Etat. M. de Villele avait fait l'ahbé Frayssinolls 
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grand-maltre; l'instruclion publique était SOtlS la dircc
tion d'un éveque; pom satisfaire le clergé et pom I'at
tirer en meme temps sous son influence, iI faUait a 
M. de Villele quelque chose de plus; il associa l'Église 
au gouvernement de l'État; il fit l'éveque d'I1ermopo
lis ministre des affaires ecclésiastiques, mais en lui don
nant an meme moment le titre el les fon:dions, non 
plus seulcment de grand-maitre de l'Université, lllüis 
de ministre de l'instruction llUblique. L'instruction pu
blique fut ainsi officiellement cIassée parmi les grandes 
affaire s publiques; ITniversité entra, it la suite de I'É
glise, dans les cadres et dans les conditiollS du régime 
constitutionnel. 

Moins de quatre ans apres, elle fit Ull llouveau paso 
Partout redoutée el vivement combattue, la prépondé

rance eccIésiastique était particulierement suspecte en 
matiere d'instruction publique; le mouvement libéral 
qui, en 1827, renversa 1\1. de Villele ct amena le eabinet 

Martignac aux affaires, eut la aussi son effet: l'ordon
nance royale du 4 janvier 1828, en nommant les nou
veaux ministres, décIara ( qu'a l'avenir ]'instruction 
publique ne feruit plus partie du ministcre des affilires 
ecclésiastiques; )) et le 1.0 février suivant, elle devint, 
dans les conseils de l'État, un département spécial et in
dépendant qui fut confié a M. de Vatimesnil. 

Cette intelligente et prudente organisation ne fut 
alors qu'éphémere; avec M. de Polignac, les passions 
de parti reprirent leur pouvoir; I'Université rentra 
sous la main de l'Église; il n'y ent plus qn'nn ministre 
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des atfaircs eccl(isiastiques et de l'instmctioll publique. 
La Révolution de 1830 laissa d'abord subsister cet état 
de choses; seulement, par une mauvaise concession a 
la vanité de l'esprit laIque et comme pour marquer sa 
victoire, elle changea les mots et dépla~a les rangs; 
l'Universite prit le pas sur l'Église; il 'i eut un ministre 
de l'instruction publique 'et des cultes. Ce fut sous ce 
titre et avec ces attributions que le duc de Broglie, 
lH. Mérilhou, M. Barthe, le comte de Monlalivet el 
M. Girod de l' Ain occuperent ce département jusqu'au 
moment ou le eahinet du 11 octobre -1832 se forma. 

En prenant le ministere de l'instruction publique, 
je fus le premier a demander qu'on en détachilt les 
cultes. Protestant, il ne me convenait pas, et il ne 
convenait pas que j'en fusse chargé. J'ose croire que 
l'Église catholique n'aurait pas eu a se plaindrc de 
moi; je l'aurais peut-etre mieux comprise et plus effi
eacement défendue que beaucoup de ses fideIes; mais 
il 'i a des apparences qu'il ne faut jamais accepter. 
L'administration des cultes passa dans les atlrihutions 

du ministre de la justice. Ce fut, ú mon sens, une faute 
de n'en pas former un déparlement separé; c'est un 
llOnneur du ú l'importancc el a la dignité des inlérets 
religieux. Précisément de nos jours et apres tant de 
victoires, le pouvoir laIque ne saurait trop ménager 
la fierté susceptible du c1ergé el de ses cllefs. C'est 
d'ailleurs une combinaison malhabile de placer les 
rapports de l'Église avec l'État dans les mains de ses 
rivanx ou dp ses sllrvcillants officiels. 011 ne témoig-nc 

r. JI 1. 3 
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pas la méfianee sans l'inspirer, et le meilleur moyel1 
de bien vivre avee I'Église, e'est d'accepter franchement 

sa grandeur et de lui faire largement sa place et sa 
part. 

Réduites a l'instruction publique, les attributions 
du département que j'allais occuper étaient, sous ce 
rapport, tres-incompletes; il avait eu l'Université pour 
berceau et n'en était pas sorti; le grand-maitre de 
l'Université avait pris le titre de ministre de l'instruc
tion publique en général, mais sans le. dcyenir effecti
vcment. Je réclamai pour ce ministere ses possessions 
et ses limites naturelles. D'unc part, tous les grands 
établissemcnts d'instruction fondés en dehors de l'Uni
versité, le Collég'e de France, le Muséum d'histoire 
naturelle, l'École des chartes, les Écoles spéciales de 
langues orientales et d'archéologie; d'autre part, les 
établissements consacrés, non a l'enseignement, mais a 
la gloire et au progre s des sciences et des lettres, 
l'Institut, les diverses sociétés savantes, les biblio
thequcs, les encouragements scientifiques et littéraires 
furent plaeés sous la main du ministre de l'instructioH 
publique. Quelques lacunes restent encore dans les 
attributions qui sont en quelque sorte le droit de ce 
département; il n'a pas entre autres, dans la direction 
et l' encouragement des beaux-arts, la part d'influellce 
qui devrait lui appartenir; les arts ont, avee les lcttres, 
des liens naturels et nécessaires; ce n'est que par ce 
commerce intime et habituel qu'ils sont assurés de 
eonserver leur propre et grand caractere qni est le 
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cllIte dll beall, et sa rnanifestalion aux yellx des hommes. 
Si Léonard de Vinci et l\lichel-Ange n'avaient pas été 
des IcUrés, passant leur vie dans le monde leUré de 
leur temps, ni leur influence, ni meme leur génie ne 
se seraient déployés avec un si pur el si puissant éclat. 
Placés bors de la sphere des lettres et dans le domaine 
de l'administration ordinaire, les arts eourent grand 
risque de tomber sous le joug, ou de la seule utilité 
matérielle,ou des petites fantaisics du publico Le dé
partement de l'instruction publique a encore, sous ce 
rapport, el dans l'intéret des arts eux-memes, une im
portante conquete a faire. A tout prendre cependant, 
ce département re!;ut, au moment ou j'y entrai, son 
extension légitime et son organisation rationnelle; 
de 1824 a 1830, il n'avait guerc été qu'un expédient; 
en 1832, il devint, dans l'ensemble de nos institutions, 
un rouage complet et régulier, capable de rendre a la 
société et au pouvoir,dans l'ordre intellectuel et moral, 
les services dont, aujourd'hui moins que jamais, i1s ne 
sauraient se passer. 

Le cabinet ainsi constitué et les attributions de lous 
les ministt·es réglées, ehaeun de nous se mit a l'reuvre 
pour aeeomplir sa mission particuliere dan s la poli tique 
eommune dont nous poursuivions le sucees. Le due de 
Eroglie entra en négociation intime avec le cabinel de 
Londre's pour résoudre enfin, par l'action concerté e des 
deux puissances sur Anvers, la question beIge que la 
résistance du roi de HolIande aux instances de l'Europe 
tenait encore en suspenso Le rnaréehal Sonlt et l'amiral 
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de Rigny se IHUerent d'organiser l'un l'armée, l'autr!' 

la flotte qui devaient etre chargées de cette délicate 

opération. M. Thiers porta, sur les moyens de mettre 

fin aux troubles des départements de l'Ouest, tout 

l'effort de sa fedile et habile activité. Nous entreprimes, 

M. Humann, M. Barthe, M. d' Argout el moi, la prompte 

préparation des divers projets de loi dont iI avait été 

convenu que nous occuperions les Chambres dans leur 

prochaine session. Elle devait s'ouvrir le 19 novembre. 

Le discours d'ouverture du Roí était, pour la couronne 

et pour le cabinet, d'une grande ill1port~nce ; la poli

tique de résistance et de liberté, d'indépendance et de 

paix, tentée des le lendemain de la Révolution et énergi

quementpratiquée par M. Casimir Périer, y deyait etre 

hautement adoptée au nom des diverses w!ances d'opÍ

nion qui venaient de s'unir autour du trone pour former 

leGouvernement. le fus chargé d'en préparer la rédac
tion. 

C'est une tache qui m'est presque tOlljours échue 

dans les divers cabinets dont fai fait partie. Tache dif

ficileen elle-meme, cal' peu de choses le sont davantage 

que de résumer, dans quelques plll'ases a la fois géIJ(;

rales et précises, etsignificatives sans etre compromet·· 

tantes, la situation et la politiqlle d'un gouvernemcnt, a 
un moment donné et au milieu mcme de l'action. Ce qui 

est plus difficile encore, c'est de faire parler en memf~ 

temps, par la bOllche royale, le Roi et ses cOIlseillers, de 
falfon a satisfaire a la dignité comme a la vraie pensée 

des uns el des autres. rn {~('artant ¡ps dissidcnccs ([11 i 
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peuvellt exister entre eux, pour ne laisser paraitre que 
J'adion harmonique du pouvoir qu'ils exerccnt en
semble. l\lalgré ces embarras, et précisément a cause 
de ces embarras, cctte épreuve que le régimc constitu
tionncl impose périodiquement an prince et a scs mi
nistres est bonne et salutaire; elle leur rappclle, a jour 
fixe et solennel, leur situation mutuelle et la nécessité 
oÍl ils sont de se montrer unis et de parler comme 
d'agir en commun. Il y a, dans eette manifestation pu
blique du Gouvernemeut tout cutier devant le pays, un 
hommage au rang qu'y tient la royauté el une ga
rantie pour l'influence du pays aupres de la royauté. 
e'est beaucollp d'etre ohligé de paraitre tel qu'il est a 
souhaiter !ju'on soit en effet. La puhlieité inévitable 
détermine souvent la bonne eonduite et prévient bien 
llIus de fautes qu'elle n'en réve]e. 

Ni pour le roi Louis-Philippe, ni pour ses t:Onseil
lers, cette obligation n'avait, en novemhre 1832, rien 
d'embarrassant; ils étaient parfaitement d'aceord et 
.sur les maximes génémles de la politique, et .sur la 
eonduite a suivre dans les questions particulieres qu'ils 
avaient a résoudre. Ni de la part du Roi, ni de eeHe des 
ministres, aucune prétention exorhitante, aucune 
susceptibilité jalouse ne genaient entre em: les rap
ports. Le cabinet se réunissait tantót chez son prési
dent, le maréchal Soult, tantOt aux Tuileries autour du 
Roi, selon la nature et l'é~at des affaires dont il avait a 
'S' oceuper; et dans l'une eomme dans l'autre de ces 
réunions, la liberlé de la discussioll dait cnticre san:; 



t:llAi'l'fHE X\. 

gl'and'peine, cal: elle n'avait point de profonds dissenti
ments a surmonter. La rédadlon du discours de la 
couronne n'offrait done, quant au fond meme de la po
litique, point de difficulté grave; restait seulement 
l'obligation, toujours difficile, de se mettre d'accord, 
et entre ministres et avec le Roi, sur la mesure, les 
convenances et les nuances du langage qu'it propos des 
diverses questions a l'ordre du jour, le Roi devait tenir, 
an nom de la France devant l'Europe, an nom du gou
vernement devant la France. Avant d'arriver devant le 
cabinet tout entier, c'ótait entre le Roi et moi que cctte 
difficulté se rencontrait, et ici ma tache ne laissait pas 
d'étre laborieuse. Non-seulemellt le roi Louis-Philippe 
prenait fod au sérieux ses devoirs de Roi et les affaires 
du pays; il avait de plus l'esprit singulierement abon
dant, sondain, vif, mobile, et chaque idée, chaque im
pression exervait sur lui, au moment oiL elle lui arri
vait, un grand empire. CJairvoyant et judicieux dans 
le but qu'il se proposait d'atteindre en parlant, il ne 
pressentait pas tolljOurS avec justesse l'effet de ses pa~ 
roles sur le public auquel elles s'adressaient, et ne se 
préoccupait guere que de satisfaire sa propre et adueHe 
pensée a laquelle il aUachait souveqt plus d'impor~ 
tance qu'elle n'en avait réellement. Je lui remis mon 
projet de discours dans les premiers jours de no
vembre, et pendant quinze jours, nous eumes, sur 
chaque paragraphe, presque sur chaque mot, des dis
CUSSiOllS sans cesse dérouléés et renouvelées par quel·· 
que nouvclle intention ou (¡uelque nouveau doute qui 
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venait se jeter a la traverse des résoluLions adoptées 
la veille. Je recevais chaque jour, et souvent plusieurs 
fois dans la journée, de petits billels du Roi qui me 
transmettaient les résultals de cet incessant travail de 
son esprit, et m'obligeaíent a remanier incessamment 
le mien. Par respect monarchique, et aussi dans la 
conviclion qu'en définitive le résultat en serait bon, 
j'acceptais de bonne grace ceUe longue conlroverse, 
souvent f!.Ssez insignifiante quoique assez vive. Mon 
espérance ne ful pas lrompée; en relisant au bout de 
vingt-sept ans, et commo dans une ancienne hisloire, 
ce discours d'ouverLure de la session de 1832, je. le 
trouve digne du gouvernement sensé d'un peuple 
libre; el si je ne m'abuse, tout juge impartial en rece
vrait encore aujourd'hui la meme impression. 

Quand nous en fUmes a peu pres tombés d'accord, 
le Roi et moi, le cabinet, que j'avais tenu au courant de 
nos petits débats, adopta sur-le-champ mon projet de 
discours, avec de légeres modifications. 

Je tiens a dire qu'en y insérant, a propos de la poli
tique de résistance, ceUe phrase en l'honnenr de 
i\f. Casimir Pérjer: « C'est la le systeme que vous avcz 
affermi par vot.re concours, et qu'a soutenu avec tant 
de constance le ministre habile et courageux dont nous 
déplorons la perte, ») je ne rencontrai, de la part du 
Roi, aucune objeclion. 

Les événements servirent bien le discours. Quand le 
jour de l'ouverture des Chambres arriva, le 19 no
vembre, la politi(lue extérieure et inférieurc dll cahi-
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net avait déjá réussi. L'elltente et l'action commune de 
la France et de r Angleterre pour mettre fin a la ques
tion beIge étaient concIues; les tloUes fran!(aise et an
glaise bloquaient ensemble les cotes de Hollande; 
l'armée fran~aise entrait en Belgique; les ducs d'Or
léans et de Nemours venaient de partir pour aller 
prendre place dans ses rangs. Madame la duchesae de 
Berry avait été découverte a Nantes et aussitót trans
férée a Blaye. Un incident, fort inattendu alors, vint 
ajouter a I'efret déjit grand de ces succes du pouvoir: 
au moment meme oú le Roi entrait dans la salle du 
Palais-Bourbon et commen!(uit a prononcer son dis
cours, I'assemblée appdt qu'un coup de pistolet venait 
d'etre tiré sur lui, comme il passait sur le pont des 
Tuileries; l'émotlon fut aussi vive et aussi générale 
que soudaine : émotion d'indignation encore plus que 
d'alarme; lepublic n'était pas encore blasé sur l'assas
sinat. 

.J'assistais, avec mes collégues, ala séance royale. Ce 
fut de ma part un effort; j'étais atteint, depuis trois se
maines, d'nne bronchite que la préparation du disconrs 
de la couronne et toutes les allées et venues, les con
versations et lrs discussions auxquelles elle donnait lieu 
avaient fort aggravée. Je me mis uu lit en rentrant de la 
séance, amerement triste de me sentir hors d'état de 
prendre part aux débats qui allaient s'ollvrir. 
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lNSTIWCTION PRIl\1AIRE. 

JI') suis malade pendant six semaines.-Pri.e d'Anvers.-Arres
tation de S. A. R. madame la duchesse de Berry.-De la po
litique du cabinet dans ecHe circonstance.-Je reprends les 
affaires.-Prf.scntation a la Chambre des députés du projct de 
loi sur l'instruction primaire.-lIIa vic domestíyue.-Des pro
jeto et des progres en fait d'itL;truction primaire de 1789 a 
183~. - Questions essentiellcs,·- L'instruction primaire doit
elle etre obligatoire'l-Doit-elle are gratuite'I-Dc la liberté 
dan" l'instruction primaire,-Des objets el des limites de l'in
struction primaire,-De l'éducation et du recrutcmcnt des 
institutcurs primaircs. - De la surveillancc des écoles pri
maires.-Coneours nécessaire de l'État et de I'Eglise.-Que 
l'instruction primairc doit étre essentiellement religieuse.
Mesures administrativcs pour assurer l'exécution et l'eflicacité 
de la loi. - Mesures morales. - Promulgation de la loi du 
28 juin 1833,-1\la circulaire 11 tous les instituteurs primaires. 
-Visite générale des í'coles primaires.-Établissement des 
inspecteurs des'(~coles primaircs,-Mes rapports avec les cor
poralions religieuses vouées a l'instruetion primaire. - Le 
frere Anadot. - L'ab bé J. :11. ,le la Mennais. - L'abbé F, de 
la Mennais.-2\Ion rapport au Roi en avril1834 sur l'exéeution 
de la loi du 28 juin 1833. - De l'état actuel üe l'jnstructioll 
primaire, 

Je fus malade et condamné a l'inaction pendant plus 
de six semaines. Mon mal fut assez' grave pour qu'on 
doutat un moment de ma guérison. Le bruit courut 
(Iue j'étais parli pour Nice et que le séjour dans le midi 
lile serait longlernps nécessaire. Pendant que j'étais 
coufiné daus nion lit, et que nou-seulelllenl toute ac-
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tion, mais tonte conversation m'était interdite, les évé
nements se développaient, les débats se succédaient. 
Les deux Chambres discuterent et voterent leurs adres
ses en réponse au discours du trone. L'action concertée 
de la France et de l' Angleterre pour consommer en fin 
la séparation de la Belgique et de la Hollande aUeignit 
son but; Anvers fut pris. Quand, le 24 décembre an 
so ir, le Roi en rel(ut les félicitations, j'étais encore hors 
d'état de sortir; ma femme alla seule porter les miennes 
anx Tuilcries : « J'ai été hiel' au chateau, écrivait-elle le 
lendemain a sa srenr; le Roi et la reine faisaient plaisir 
a voir, si patriotes et si paternels, si heureux de la 
gloire de nos armes, si contents de voir leurs enfants a 
l'abri du danger, si simples en parlant de leur bonne 
conduite : - Mes fUs ont fait leur devoir, m'a dit la 
reine; je suis charmée que ron sache qu'on peut comp
ter sur eux en toute occasion. » Quelques jours apres, 
le cabinet cut a défendre, a la Chambre des députés, 
sa résolution de ne point traduire madame la duchesse 
de Berry devant les tribnoanx : le débat fut grave; le 
dnc de Broglie et M. Thiers en porlerent seuls le poids ; 
j'étais étranger aux luttes comme aux fetes. 

Il ne m'est resté pourtant, de cette retraite forcée, 
point de mauvais souyenirs: j'étais entouré des soins 
les plus tendres; mes collegues daos le cabinet ne né
gligeaient ricn pour atténuer mon déplaisir de ne pou
voir prendre ma part de lenr fardeau et pour éloigner 
de moi toute préoccupation irritante. Le dnc de Broglie, 
quoique le JOoins démonstratif des hommes, est plein 
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de délicatesse et de scrupule duns ses atl'ections. 
M. Thiers, avec qui je n'avais point de lien intime, vou
lut aussi que j'eusse confiance dans son fldele intéret; il 
éerivit a ma femme : « J'ui voulu plusieurs fois, lUa
dame, aIler voir 1\1. Guizot; mais Yen ai été empeehé 
par l\'J. de Eroglie qui me l'a défendu tout a faiL 11 
eraint que la vue d'un collegue ne l'agite et ne le fasse 
trop parlero Je me suis done abstenu, malgré le désir 
que j'aurais de voir un collegue que j'aime, et dont, plus 
que personne, je sens le besoin aupres de nous. Obli
gez-moi de lui exprimer la parl que je prends a son 
état et les VWLlX que je forme pour son l'établissement 
prochain. On nous dil que nous jouirons bientot de sa 
présence; je le désire ardemment, car nous avons de 
lui un besoin indispensable. Dites-moi, je vous prie, 
quand je pourrai le voir.») J'étais touché de ces manifes
tations amicales. U n'est pas dans ma nature de m'irri
ter, meme des maux auxquels je ne me résigne pas; 
je n'aggravais pas mon impuissance par mon agitation; 
mais je la sllhissais avec un pmfond ehagrín; au 
fond de Ulon Jit et duns mon silence, je passaís mon 
temps a réfléchir sur les évéllements qui s'accomplis
saient, sur les batailles qui se livraient san s moi; je 
diseutais en moi·meme ce que j'aurais fait ou dit, je 
sentais ce que j'aurais sen ti si j'y avais aSlSisté. C'est le 
puissant attrait de la vie politique qu'elle emploie 
l'homme a des desseins infiniment plus grands que lui
me me, ct mele un sentiment désintéressé aux joies el 
aux peines personnelles qu'il éprouve en les poúrsui-



vant. Je me soulag'eais dans ma tristesse et je l'uubJiais 
presque en occupant ma pensée solitaire des intérels 
publics pour lesquels je ne pouvais rien en ce mu
ment. 

La question de la conduite déjil tenue, ou encore 
a tenir envers madame la duchesse de Berry me 
préoccupait surtout fortement. En novembre 1831, 
pendant le ministere de M. Casimir Périer, j'avais 
pris part a la discnssion de la loi du 10 avril 1832 
qui avait interdit aux membres de la branche ainée de 
la maison de Bourbon, comme aux membres de la fa
mille Bonaparte, le territoire de la France. Nuus av ion s 

crn faire beaucoup, a cette époque, au nom de la poli
tique comme de la convenance moral e, en bornant la 
loi a cctte prohibition, sans y insérer aucune sandion 
pénale. Et il Y avait en, dans cet acte, quelque mérite, 
car il avait faUu, de la part dn gouvernement et de ses 
amis, un grand effort ponr faire écarter de ceUe loi 
l'article 91 dn Code pénal, e' est-a-dire les poursuites 
judiciaires et la peine de mort pOllr les princes des 
maisons qui avaient régné sur la France, si, en rentrant 
sur le sol fran!(ais, ils y suscitaient la guerre civile. 
Placés, en novembre,1832, en faee de l'oceurrence ainsi 
prévuc, nous nous aper9umes á l'instant qu'on n'avait 

pas assez fait, en 1831, pour garantir la bonne politique : 
les poursuitcs judiciaircs ct l'articIe 91 du Cude pénal 
n'étaient pas éerits, il est vrai, dans la loi du :lO avril 
18(12; mais la question de lem application restait Ul/

verte-; la lui ne la résolYaít ¡ms el He dUllnuit pas al! 
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gOllvernement le droit de la résoudre lui-meme. Nou~ 
nous hátames de déc1arer dam le .iJ1 oniteur, par une 

ordonnance du Roi, « qu'un projet de loi serait présenté 
aux Chambres pour statuer relativement a madame la 
duchesse de Berry. ») C'était, disait-on, le seul moyen de 

couper court a l'action des tribunaux déja commencéc 
par la Conr royale de Poitiers, et a l'application dn Code 
pénal que la loi du 10 avril n'avait pas plus interdite que 
prescrite. Mais ce moyen était d'un difficile et périlleux 
emploi. e'est un principe constitutionnel qu'en pareille 
matierc les Chambres ll'agissent que d'avance et par des 
mesures générales, jamais apres coup et en pronon!;ant 
sur les personnes; les souvenirs des temps révolution

naires et de leurs proscriptions législatives accroissaient 
beaucoup dans les esprits l'antorité de ce principe; il 
était aisé de prévoir que la Chambre des députés n'au
rait nulle envie de statuer elle-meme et directemcnt sur 
madame la dnchesse de Berry, et que l'opposition au
rait bean jeu a cxploiter ses scrupulcs ou son humenr. 
Nous le sentimos si bien que nous ne donnámes, a I'or~ 
dOl1nance fjl1i avait annoncé un projet de loi, aucune 
suite : au lien de porter aux Chambres la question tout 
entiere, le gouvernement prit le par ti de la résoudre 

luí-meme, d'interdire envers madame la duchesse de 
Berry toute poursuite jndiciaire, toute application pé
nale, et de n'avoir ainsi a débaUre, devant les Cham~ 

bres, qu'un fait accompli et sa propre responsabilité en 
l'accomplissant. C'était, sans nuI doute, dans l'embaITas 
(]r ~a ~ih][\tion, la eon<'lllit(, que lni pre!;crivaienf) et la 
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seule que lui permisscnt les convenances morales et la 
politiqlle, l'équité et le bon sens. Mais l'embarras eút 
été bien moindre et probablement la résolution du 
cabinet bien plus complete si la loi du 10 avril 1832, 
en interdisant aux princes des familles royales dé·· 
chues le sol de la France, avait expresséll1ent déclaré 

d'avance que, s'ils violaient eette inlerdiction, ils ne 
seraient, de leur personne, l'objet d'aucune poursuite 
judiciaire, et qu'ils resteraient a la disposition du gou
verncment qui les renverrait du territoire ou les re
tiendrait prisonniers, selon qu'il le jugerait opportun 
et sous sa responsabilité. Contrc eette Jégislation excep
tionnelle et toute politique, on réclamait l'égalité de
vant la loi : il y a des cas ou l'égalité devant la loí est 
un mensonge qui choque également la justice et la 
politique, la morale et la raison. Ce sont des esprits 
bien superficiels ceux qui diseilt que, dans la monar
ehie,l'inviolabilité du monarque est une fiction; e'est 
au eontraire la simple reconnaissanee d'une vérité 
morale que l'insf.inct des hommes a pressentie, et qui 
est toujours ressortie plus éclatante des orages oú elle 
avait momentanément suceombé. Quand une persollne 
a été le symbole permanent dn pOllvoir social sUllrcmc, 
rien ne peut faire qu'elle redevienne un simple sujet, 
el la fiction est du cOté de ceux qui prétendenl lafaire 
rentrer dans le droit commun. On peut n'avoir pas 
de rois; on ne juge pas les rois; et l'histoire est la pour 
nous apprendre que la prétention de les juger n'a 
jamais produit que des iniquités fnnestes, cal' la COJl-
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science publique n'a jamais vu, dans les arrets de eeUe 
prétendue justice, que les eoups de la haine ou de la 
peur. Sans etre inviolables eomme le Roi lui-meme, les 
membres des familles ro~'ales restent toujours .. mora
lement et politiquement, tres-diffieiles et tres-nuisibles 
it juger, surtout quand le trone qu'ils entouraient est 
lombé dans une tempete, et qu'i1s ont l'air de pour
suivre leur droit en essayant de le relever. n ya, entre 
leur élévation eomme prinees et leur détresse eomme 
déchus et aceusés, un contraste quí inspire ponr eux 
plus d'intén3t que leurs entreprises n'excitent de eolere 
ou d'alarme; aequittés, ils deviennent presque des 
vainqueurs; condamnés, ils sont des "ictimes deleur 
cause et de leur courage. Gouvernement et Chambres, 
nous agissíons en 1832 et en 1836 sous l'empire de eette 
juste appréeiation morale quand, apres l'arrestation 
de madame la duches se de Berry a Nantes et cene du 
prince Louis-Napoléon a Strasbourg, nous prenions le 
partí de ne point les livrer aux tribunaux; mais la loi 
du 10 avril 1832, par son ti mide silence, rendit notre 
résolution plus diffieile et plus ineomplete. Quand on a 
raison, on a plus raison qu'on ne croit et qu'on n'ose. 
Il J a de la force comme de la dignité a procIamer 
hautement dans son principe et a accepter pleinement 

dans ses conséquences la poli tique qu'on se décide a 
pratiquer. Si nous avions trouvé la nOtre autorisée 
d'avanee dans la loi, nous aurions probablement recon
duit sur-le-champ madame la duchesse de Berrs hors 
de France, et nous anrions ainsi épargné a la monar-
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chie de 1830 de pesants embarras et de tristcf; spec
tacIes sans lui faire courir un danger de plus. 

C'était la, des le premier rnornent, l'avis et le désir 
du roí Louis-Pbilippe; il avait vu avec déplaisir la loi du 
10 avril1832, ne la j\lgeant nécessaire ni pour la sureté 
de la France, ni pour la sienne propre, et la trounnt 
facheuse des qu'elIe n'était pas indispensable; ses mi
nistres ne l'avaient point proposée; malgré les atténua
tions qu'elle avait suhies a trav~rs les débats des deux 
Chambres, i1 avait tardé longtemps a la sanctionner, 
détestant sincerement la moindre apparence et jus
qu'aux simples mots de proscription et de confiscatiou. 
Quand le jour vint d'en faire l'application, le Boi eut 
souhaité qu'on se bormlt a la stricte observation du 
texte légal; la loi interdisait a Cbarles X et a ses des
cendants le lerritoire de la France; elle était satisfaite 

si madame la duchesse de Berr)' était immédiatement 
reconduite hors de France: «( Personne, au fond, ne 
veut la faire juger, me dit-il un jour; on ne sait pas 
quels embarras on cucol1rt en la retenant; les princes 
sont aussi incommodes en prison qu'en liberté; on 
conspire pour les délivrer comrne pour les suivre, et 
leur captivité entretienl che7. leurs partisans plus de 
passions que n'en souleverait leur présence.)) Mais 

dans l'état des esprits en 1832, apres les conspirations 
et les insurreclions de París et de la Vendée, aUClln 
cabinet n'eut pu mettre sur-Ie-charnp rnadame la du
chesse de Berr)' en liberté a la frontiere, et tout en 
laissanf entrevoir su pensée, le Roi ne nous le demanda 
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point. La métlance est le fléau des révolutions; elle 
hébete les peuples, memo quand elle ne leur fait plus 

commettre des crlmes. Pas plus que mes collegues, je 
He jugeai possible, en 1833, de ne pas retenir madame 

la dllchesse de Borry: dos esprits grossiers ou légers 

ont pu croire que les incidenls de sa captivité avaient 
tourné au profit de la monarchie de 1830;)0 suis con
vaincu qu'on aurait bien mieux servi ceUe monarchie 
en agissant avec une hardiesse généreuse, etque tous, 
pays, Chambres el cabinet, nous aurions fait acle de 
sage comme de grande politique en nous associant au 

désir impuissant, mais cIairvo'yant, du Roi. 

Dans les premiers jours de janvier, je me sentís en 
état de rentrer dans la vie active,et je la repris en 
présentant a la Chambre des députés le projct de loi 
que, depuis la formation du cabinet, j'étais occupé de 
préparer sur finstruction primaire. J'étais encore si 
faible que je ne pus lire moi-meme a la tribune ni 
l'exposé des motifs, ni le projet memo. 1\1. Renollard, 

l'un de mes amis particuliers dan s la Chambre, et Sur 
qui je comptais avec raison pour me seconder dans 
ce,tte discussion, s'en acquitta pour moi. J'abordais 

avec plaisir et confiance cette grande question tant de 

fois soulevée, jamais résolue, et il laquelle je me croyais 
en mesure d'apportor une solution vraiment efllcace. 

Je ne savais pas quelles épreuves m'attendaient avant 
que je fusse appelé il débattre le projet de loi que je 
présentais. 

Je n'ai nul penchant a cntretenir le publie de ma vie 
'f. nI. 
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priv(:e; plus les senLiments intimrs sont profonds 
et doux, moins ils aiment a se montrer, car iI 
leur est impossible de se montrer tels qu'ils sont. Les 
rois livrent aux regards des curieux les diamants de 
leur couronne; on n'étale pas les trésors dont ceux-Ia 
seuls qui les possedent connaissent le prix. l\Jais quand 
arrive le jour fatal ou ces trésors nous sont ravis, ce 
serait lem manquer de respect et de foi que de ne pas 
laisser vC!ir ce qu'ils étaient pour nous et quel vide ils 
nous laissent. J'ai beaueoup aimé la vie politique; je m'y 
suis adonné avec ardeur; fai fail, san s compter, les sa
crifiees et les efforts qu'elle m'a demandé s ; mais elle a 
toujou~ été loin, bien loin de me suffire. Non que je 
me plaigne de ses épreuves: beaucoup d'hommes pu
blies ont parlé avec amertume des mécomptes qu'ils 

avaient éprouvés, des revers qu'ils avaient subis, des 
rigueurs du son et de l'ingratitude des hommes. .Te 

n'ai rien de semblable a dire, car je n'ai pas connu de 
te1s sentiments; quelque violemment que j'aie été at

teint, je n'ai pas trouvé les llOmmes plus aveugles OH 

plus ingrats, ni ma destinée politique plus rude que je 
ne m'y aftendaís; eHe avait en ses grandes joies, elle a 
eu ses grandes tristesses; c'est la loi de l'humanité. 
e'est dans les plus heureux joúrs et au milieu des 
meilleurs su cee s de ma carriere que j'ai toujours trouvé 
la vie politique insuffisante; le monde poli tique est 
froid et sec; les atfaires des sociétés humaines sont 
grandes ct s'emparcnt puissamment de la pensée; 
mais elles ne remplissent point l'ilme; elle a des am-
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bitions uutres, et plus variées, ct plus exigeal1tes que 
celIe des plus ambitieux politiques; elle veut un 
bonheur plus intime, et plus doux que tous les 
travaux et tous les triomphes de l'activité et de la 
grandeur sociale n'en peuvenl donner. Ce que je sais 

aujourd'huí, au terme de ma course, je l'aí senti quand 
elle commen~ait et tant qu'elle a duré; meme au mi

líeu des grandes affaire s, les affections tendres sont le 
fond de la vie, et la plus glorieuse n'a que des joies 
superficielles et incomplefes si elle est étrangere au 
bonheur de la famille et de l'intimitó. 

Je le possédais bien complct en 1832, quand je pris 
place dans le cabinet du H octohre. Je me permets, 
non sans quelque hésitatioh, mais sans scrupule, le 
douloureux plaisir d'en cHer id un témoignage qui en 
dit plus que je ne pourrais et n'en voudrais dire moi
meme. Le 22 octobre, ma femme écrivait a sa sreur: 
« le sais que les affaires sont difficiles, orageuses, pé
rilleuses peut-etre, el ponrlant je jouis beaucoup d''Y 
voir mon mari renfré. Avant notre mariage, iI me de

manda un jour si je ne serais jamais etrrayée des vicis
situdes de sa destinóe; je vois encare ses yeux briller 

sm moi en m'entendant lui répondre qu'il pouvait etre 
tranquille, que je jouirais passionnément de ses succes 
et n'aurais pas un soupir pom ses reverso Ce que je lui 
ai dit est toujours vrai; ce que je lui ai promis, je le 
tiendrai; je m'inquiete, je me désole des obslacles, 
des ennuis, des luttes.. des dangers qu'il trouvera sur 

son chemin; mais, somme toute, j'ai honne confiancA 
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etje suis contente, car il l'est. Ma vie d'aillcllrs n'e81 
pas briséc, commc pendant son ministere de l'inté
rieur; je le vois hien moins que je ne voudrais, mais 
enfin je le vois; ma chambre est pres de son cabinet; 
il se porte bitm, quoiqu'il travaille beaucoup; de plus 
son ministere lui est agréable; il se retrouvc avec 
plaisir au milieu des compagnons et des travaux de sa 
jeunesse; l'instruetion publique le repose de la poli
tique générale. C'est un grand avantage. Et puis, ma 
ehere amie, que Dicu me laisse a lui et lui a moi; je 
serai toujours, meme au milieu de toutes les eraintes 
el de toutes les épreuves, la plus heurcusc des 
créatures. » 

Moins de trois mois apres cette lettre, le 11 janvier 
1833, ma femme me don na un fils, son plus vif désir 
au milieu de son bonheur, et l'objel, a peine entrevu, 
de son jeune orgueil maternel. Elle semblait se réta
blir parfaitemenl; onze jours apres ses couehes, elle se 
leva, pleine de eonfianee, el lous aulour d'elIe confianls 
comme elle. M. Royer-Collard vinl me voir; elle voull1t 
le voir, et causa gaiement avec lui. Il me dit en sortant: 
« Elle est tres-bien; vcillez-y pourtant; l'amc est plus 
forte que le corps; e'esl 'une de ces nalures hérolques 
qui ne se doutenl pas du mal tant qu'elles n'en sont pas 
vaineues. » Trois jours apres, la fievre la repril; elle se 
remit au lit; six semaines apres, le .. j mars, je I'avais 

perdue. 
II en est du malheur intime eomme du bonheur; 

on ne peut ni en parler, ni s'en taire absolnment. JI' 
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me Miai de l'eprendre mes travaux; je rentrai au con

seil et aux Chambres des que je le pus avee eonvenanee 
ct efficacité. Chaque jour, quand j'en avais fiui avec 
mes affaire s el mes devoirs, je reslais seul avec mes 
enfants, ma mere, el souvent avec la duchesse de 
Broglie dont la sympathique amitié me fut, dans eette 
épreuve, tres-douee el secourahle. M. Royer-Collard 
venait aussi me voir quelquefois, et je prenais plaisir a 
sa conversation, sans lui parler de moi et sans qu'il m'en 
parlat. Vers la fin du mois de juillet suivant, pendant 
qu'il était dan s sa terre de Chateauvieux, je lui écrivis, 
sans doule dans un acces d'amere tristesse el avec 
plus d'efl'usion que je n'avais jamais fail; il me ré
pondit: ( Votre leUre, mon cher ami, ne m'a pas seu
lement ému; elle m'a fail des cendre avec vous dans 
cet ablme ou vous eles tombé. le ne le croyais pas si 
profond; l'empire que vous avez sur vous, et qui se m
blail régler votre ame comme vos paroles, sans me 
tromper tout-a-fait, ne m'avait pas laissé pénétrer assez 
avant. le comprends votre état, autant qu'il est pos
sible, n'ayant pas vu d'assez pres que! a été votre bon
Jleur. le trouve en moi de quoi compatir a vos senti
ments et a votre douleur. ,l'ai la confiance que, loin de 
la tourner en désespoir, le temps, sans la guérir, sans 
la dénalurer, vous la rendra supporlable. Vous avez 
devant vous une longue vie, l'éducation de vos enfants, 
une carriere a peine ouverle que vous eles .sur d'ho

norer par des services rcndus a la cause de l'huma
nité. Ce sont de puissanles distractions; vous les recc-
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vrez peu a peu, et vous les laisserez agir. Quoique mon 
état difIere heaucoup du vatre, comme la fin du jour 
differe du plein midi, il s' en rapproche en ce que je vis, 
comme vous et depuis hien plus longtemps, dans une 
parfaite solitude, assez préoccupé du passé, fort peu de 
l'avenir, ne comptant guere avec le présent, et repas
sant silencieusement ma vie éeoulée dan s laquelle je 
trouve hien des enseignements dont je ne profiterai 
pas. » 

Cette lettre a la fois sympathique et fortifiante me fut 
honne, et aujourd'hui eneore, je ne la relis pas sans 
émotion. Elle est du 6 aout 1833. 

Ce fut pour moi, a cette douloureuse époque, une 
cireonstance propiee que le projet de loi sur l'instruc
tion primaire se trouvat a l'ordre du jour, et m'impo
sat des efforts assidus. En entrant au ministcre de 
l'instruetion puhlique, j'avais cette oouvre-lil particulic
rement a creur. Paree que j'ai comhaftu les théories 
démocratiques et résisté aux passions populaires, on a 
dit souvent que je n'aimais pas le peuple, que je n'avais 

• 
point de sympathie pour ses miseres, ses instinds, ses 
hesoins, ses désirs. Il y a, dans la vie puhlique comme 
dans la vie privé e, des amours de plus d'une sorte; si 
ce qu'on appelle aimer le peuple, c'est partager toutes 
ses impressions, se préoccuper de ses gouts plus que 
de ses intérets, elre en toute occasion enclin et pret 
a penser, a sentir et a agir comme lui, j'cn con
viens, ce n'est pas la ma disposition; j'aime le peuple 
ayec un dévouement profond. rnais libre ct un peu in-
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quíet j je veux le servir, maís pas plus m'asservir a lui 
que me servir de lui pour d'autres intérets que les sien s; 
jc le respecte en l'aimant, et parce que je le respecte, 
je ne me permets ni de le tromper, ni de l'aider a se 
tromper llli-meme. On lui donne la souverainetéj on 
lui promet le complet bonheurj on lui dit qu'il a droit 
á tous les pouvoirs de la société et a toules les jouis
sances de la vie. Je n'ai jamais répété ces vulgaires flat

teries; fai cru que le peuple avait droit et besoin de 
devenir eapable el digne d'étre libre, c'est-a-dire d'exer
cer, sur ses deslinées privées et publiques, la part d'in
f1uenee que les lois de Dieu aecordent a l'homme dans 
la vie el la soeiété humaines. C'est pourquoi, tout en 
resscntant pour les détresscs matérielles du peuple une 
profondé s1-mpathie, j'ai été surtout tonché et préoc
cupé de ses détresses morales, tenant pour certain que, 
plus il se guérirait de ceHes-ei, plus illutterait effieace

ment contre celles-Ia, et que, pour améliorer la eondi
tion des hommes, c'est d'abord leur ame qu'il faut épu
rer, affermir et éclairer. 

e'est a }'instinct de eeUe vérité qu'est due l'impor
lance qu'on aUache partont aujourd'hui a l'instruction 
populaire. D'autres instincts, moins purs et moins 
sains, se melent a eelui-la, l'orgueil, une confiance 
présomptueuse dans le mérite et la puissanee de l'intel
ligence seule, une ambition sans mesure, la passion 

d'une prétendue égalité. Mais en dépit de ce mélange 
daus les sentimenls 'lui la recommandent, en dépit de 
ses difficultés illtl'iusc'lues el des inquiétudcs !}u'eHe 
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inspire encore, l'instrudion populaire n'en est pas 
moins, de nos jours, fondée en droit comme en fait, 
une justice envers le peuple et une nécessité pour la 
société. Pendant sa mission en Allemagne, l'un des 
hommes qui ont le mieux étudié cette grande question, 
M. Eugfme Rendu demandait a un savant el respec
table prélat, le cardinal de Diepenbrock, prince-éveque 
de Breslau, « si, dans sa pensée, la diffusion de l'en
seignement au sein des masses devait créer un péril 
pour la société. - Jamais, répondit le cardinal, si l'idée 
religieuse as signe a l'instruction son bul et préside asa 
marche. D'ailleurs il ne s'agit plus de discuter la ques
tion; rIle est posée; sous peine de mort, la société doit 
la résoudre. Quand le wagon est sur les rails, que reste
t-il a faire? a le diriger. ») 

II y avait en 1832 autre chose encore a faire, parmi 
nous, que de diriger le wagon; il fallait le mettre vrai
menten mouvement, en mouvementeffectif et durable. 
Quand on regarde de pres a ce qui s'est passé de 1789 
it 1832 en fait d'instruction primaire, on est frappé it la 
fois de la puissance de ceUe idée et de la vanité des es
sais tenté s pour la réaliser. Elle préoccupe tous les 
hommes qui gouvernent ou aspirent a gouverner la 
France. Qnand elle s'éclipse un moment, c'est devant 
d'autres préoccupations plus pressantes, et elle ne tarde 
pas a reparaitre. Elle pénetre jusqu'au sein des partís 
et des pouvoirs qui semblent la redouter; de 1792 á 

t 795, la Convention natíonale rend sept décrets pour 
déclarer qu'il y aul'a partont des écoles primaires et pOllr 
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prest:rirc ccqu'ellcs seront; paroles stériles, el pour
tant sinceres. L'Empire parle et s'occupe peu de l'in
struction primaire; c' est l'instruction secondaire qui est 
l'objet favori de su sollicitude et de ses habiles soins. 
Pourtant un homme se rencontre dans les conseils de 
l'Empire ou il ne tient qu'un rang modeste, mais d'un 
esprit et d'un renom assez élevés pour attirer l'attention 
publique sur ses truvaux et ses~ idées, quel qu'en soit 
l'objet; M. euvier voyage en Hollande, enAllemagne, en 
Italie, et rend compte, it· son retour, des établissements 
J'instruction publique qu'il a visités, notamment des 
écoles primaires hollandaises dont la bonne et efficace 
organisation l'a frappé; un vil" intérel se réveille pour 
ces institutions; on y pense, on en parle, on compare, 
on regrelte. L'Empire tombe; la Restauration arrive; les 
grandes luttes politiques recommencent; mais au mi
lieu de leur bruit, le gouvernement de l'instruction 
publique est dan s les mains d'hommes qui veulent sé
rieusement le bi.en du peuple sans lui faire la cour; 
l\'J. Royer-Collard y préside; 1\1. euvÍer y exerce une 
grande Íntluence; ils s'appliquent a muItiplier, a 
améliorer, it surveiller eftlcacement les écoles pri
maires; sur leur provocation, le Roí rend des ordon
nances qui rééIament et reglent le concours des auto
rités et des sympathies locales; le C~:mseil de l'instruction 
publique entretient une correspondance assidue pour 
en assurer l'exécution. De llouvelles méthodes s'an
Iloncent en Enrope avec quelque fracas, l'enseignement 
tnutllel, l'enseignement simllltané, le docteur Bell, 
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M. Lancaster; elles inspirent aux un5 de l'enthousiasme: 
aux autres de l'inquiélude; san s prendre parti, sans 

rien épouser comme sans rien proscrire, le Conseil de 
l'instruction publique accueille, encouragc, sUfvcille. 
Le pouvoir politique clHlnge de mains; il passe dans 

ceHes d'un parti qui se méfie de cet élan libéraI; mais 
en meme temps qu'iIs ménagent les méfiances et font 
de funestes com:essions aux exigences de leurs adhé~ 
rents, les chefs intelligents de ce parti ne veulent pas 
flu'on les tienne ponr ennemis de l'instruction popu
laire; iIs sentent qu'i1 'j a la une force qui ne se laissera 
pas étouffer, et ils essa'jent de la diriger a leur profit 
en lui donnanl satisfaction. De 1821 a -1826, huit 01'

donnances d,u Roi, contre-signées par M. Corbiere, mi
nistre de l'intérieur, autorisent, dans quatorze dépar
tements, des congrégations religieuses sincerement 
vouées a l'instruction primaire, et qui inslituent un 
certain nombre de nouvelles écoles; les Freres de l'in
struction chrétienne fondés en Bret"agne par l'abbé 
J.-M. de la lUennais, les Freres de la doctrine clu,étienne 

de Strasbourg, de Nanc'j, de Valence, les Freres de 
Saint-Joseph dans le département de la Somme, les 
Freres de l'instruction chrétienne du Saint-Esprit dans 

cinq déparlernents de l'Oues1, datent de celte époque et 
l'honorent. En -1827, une nouvelle secousse poli tique re
porte ver s d'autre rangs le gouvernement de la France; 
le ministere }Iartignac remplace le ministere VilIele; 

un des premiers soins du nOllveau ministre de l'instruc

tion publique, lU. de Vatimesnil, est non-seulement de 
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donner aux éeoles primaires de nouveaux encourage
ments, maís de rappeler dans leur administration l'es

prit libéral des ordonnances provoquées en 1816 et 
1820 par M. ~uvier. La erise fatale de la Hestanration 

approche; son mauvais génie prévaut dans sa politíque 
générale; appelé en novembre 1829, comme ministre 
tle l'instruction publique, dans le eabinet du prince de 

Polignae, M. Guernon de Ranville 'i propose eependant, 
pour l'extension des écoles primuires el le meilleur sO/·t 

des imtituteurs, des mesures excellentes; il rencontre 
des doutes, des objcctíons, une résístance timide, muis 
répétée; iI persiste, el sur sa demande le roi Charle::; X 
~igne une ordonnance remarquable non-seulement par 
ses prescriptions pratiques, maís par les idées et les 
sentiments dont l'cxpression officielle les accompagne. 
On ne peut pas dire que, de 1814 a 1830, l'instruction 
primaire ne. se soit pas ressentie des atteintes de la po
litique; mais elle n'a point péri dan s ce dangereux 
contad; soit équité, soit prudence, les pouvoirs nH~me 
qui s'inquiétaient de ses prétentíons ont cru devoir la 

traiter avec bienveillance et seconder ses progreso 
Le gouvernement de 1830 luí devait 6tre et lui fut, 

des son origine, hautement flworable. M. Barthe, sous 
le winistere de M. Laffitte, et M. de Montalivet, sous 
celui de M. Casimir Périer, s'empresserentde présenter, 
l'un a la Chambre des pairs, l'autre a la Chambre des 
députés, des projets de loi destinés a multip1ier rapi
dement les écoles primaires, a 1eur donner des garan
ties d'avenir, et ú introduire dans ce premier dcgré de 
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l'enseigllement, la liberté promise par la Clwrte. I1 y 

avait rivalité entre le gouvernement et les Chambres 
pour entreprendre cette reune; au meme moment ou 
ces projets de loi étaient présentés, deux propositions 
spontanées nais~aient dans la Chambre des députés, 

con!;ues dans des principes un peu différents, mais 
inspirées par le meme esprit et tendant au meme 
dessein. M. Daunou fit, sur l'un des projets de loi, un 
rapport remarquable par un sentiment profondémcnt 

libéral, un langage habilement modéré et une antipa
thie visible, quoique discretement con tenue ) pour 
l'Université impériale. ~Iais aucun de ces projets n'alla 
jusqu'il une discussion publique : le mouvement était 
imprimé, les obstacles écartés, le public impatient 
de voir enfin l'instrudion primaire fondée; quand le 
cabinet du 11 octobre 1832 se forma, l'muvre était de 
toutes parts réclamée et solennellement promise, mais 
a peine commencée. 

J'avais autour de moi, dans le Conseil royal de l'in
struction publique, toutes les lumiercs et tout l'appui 

que je pouvais sonhaiter pour l'accolll pJir. Investis dans 
les lettres, dans les sciences, dans le monde, de cette 
autorité librement acceptéeque donnent le talent su
périeur et la longue expérience, les membres de ce 

conseil étaient de plus mes confreres et mes amis. 
NOlls vivions dans une grande et naturelle intimité. 
Quelle que fUt la diversité de nos études et de nos tra

vaux. nous avions tous, quant a l'instruction populaire, 

les Illemes idées et les memes dét;irs. !\l. Villemain et 
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M. Consin. M. Poisson et M. Thénard, M. (~lléneau de 
Mussy et M. Rendu portaient, au projet de loi que nous 
prépariolls ensemble, presque autant d'intéret que moí. 
~L Cousin, pendant son voyage en Allemagnc en 1831 

et dans le beau rapport publié a son retour, en avai1 
posé et étudié avec soin toutes les questions. Je doute 
qu'elles aient jamais été plus sérieusement débaUues 
qu'elles ne le furent dans notre conseH intérieur, avant 
la présentation du projet de loi. 

La premiere, et ceUe qui, non pas pour moi, mais pour 
de bons esprits, demeure encore indécise, fut la que s
tion de savoir s'H fallait faire, de l'instruction primaire 
pour tous les enfants, une obligation absolue, imposée 
par la loi a tous les parents, et sanctionnée par cer
taines peines en cas de néglígence, ainsi que cela se 
pratique en Prusse et dans la plupart des États de rAI
lemagne. Je n'ai rien a dire des pays ou cette regle est 
depuis longtemps établie et acceptée par le sentiment 
national; elle y a certainement produit de bons résul· 
tats; mais je remarque qu'elle n'existe guere que chez 
des peuples jusqu'ici pen exigeants en fait de liberté, et 
qu'elle a pris naissance chez ceux OU, par suite de la 
Réforme du XVlC siecle, le pouvoir civil est, dans 
les matieres religieuses ou qui touchent de pres aux 
intérets religieux, le pouvoir supreme. La fiere suscep
tibilité des peuples libres ct la forte indépendance mu
tu elle du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel 
s'accommoderaient mal de cette action coercitive de 
l'État dans l'intéricnr de la famille; el la oú les tradi-
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tions ne la sanctionncnt pas, les lois échoueraiel1t a 
l'introduire, car on bien elles l1'iraient pas an dela 
d'im commandement -vain, ou bien elles auraient re

cours, pour se faire oMir, a des prescriptions et a des 
recherchcs inquisitoriales odieuses a ten ter et presqlle 
impossibles a exécnter, surtout dans un grand pays. 
La Convention nationale le tenta, c'est-a-dire le décréta 
en 1793, et parmi toutes ses tyrannies: celIe-la du moins 
demeura sans eITet. L'instrllction populaire est de nos 
jours en Angleterre, de la part des pouvoirs nationaux 
et municipaux comme des simples citoyens, l'objet d'un 
zélé et persévérant eITort; persollne pourfant ne pro pose 
de la commander aux parents absolument el par la loi. 
Elle prospere aux États-Unis d'Amérique; les gouver
nements locaux et les associations particulieres font de 
grands sacrifices pour multiplier et perfedionner les 
écoles; on ne songe pas a pénétrer dans l'intérieur des 
familles pour y recruter forcémcnt des écoliers. C'est 
le caractere et l'honneur des peuples libres d'etre a la 
fois confiants et patients, de compter sur l'empire de la 
raison éclairée, de l'intéret bien entendu, et de savoir 
en atl.endre les eITets. Je fais pon de cas des regles quí 
portent l'empreinte du couvent ou de la caserne; j'é
cartai décidément la contrainte de mon projet de loi 
sur l'instrudion primaire, tí nul de mes collaborateurs 
n'insista pour l'y introduire, pas me me ceux qui en 
resselltaient quelque regret. 

Apres la question de l'instruction primaire obliga
toiro venait celIe de l'instruction primaire libre. Sur 
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("cllc-ei, illle pouvait: avoir de doute; la Charle avait 
promis la IiLerté de l'enseignement, et ce n'était pas 

en fait d'instruclion primaire que eeUe promesse pon
,'ait donner líeu a des interprélatiolls diverses et 11 de 
longues conteslations. Personne ne songcait a vouloir 
que l'instruclion primaire fUt eomplétement livrée 11 
l'industrie partieuliere évidemment incapable d'y suf

fire et peu tentée de l'entreprelldre. L'rnuvre est im
mense et sans brillantes perspeclives; l'aclion de l'État 
1 est indispensable. La libre eoncurrenee entre l'État 

et les parliculiers, les écolcs privúes ouvertes a coté des 
écoles publiques el aux mernes eonditions, e'était la 
tout ce que demandaient les Iibéraux les plus exigeants, 
et ce que ne contestaient pas les plus prudents ami s du 

pouvoir. 
Une troisieme question élevait plus de débats : dans 

les écoles publiques, l'inslruclion primaire serait-elle 
absolument gratuite et réellcment donnée par l'Élat á 
tous les enfants dn pays? C"était le reve de généreux 
esprits. Dans la Constitution dc 1791, ]'Assemhlée con
stituantc avait dúcrété « qu'i1 serait créé el organisé une 

instruction publique commune a tous les eitoyens, 
gratuite a I'égard des parties d'enseignement indis

pensables pour tous les hommes.)) La Convention na
tionale, en maintenant ce principe, avait fixé 11 1,200 li
vres le mínimum du traitement des instituteurs. L'ex- . 
périence avait démonlré la vanilé de ces promesses 
aussi peu fondées en droit qu'impossibles a réaliser. 
L'État doit offrir l'inslruction primaire 11 toutes les 
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faniilles et la donner a ceHes qui ne peuvent [lag la 
payer; ct cn cela iI fait plus pour la yie morale dcs 
peuples qu'il ne peut faire ponr leur eondition maté
rieHe. C'est la sur ce point le vrai principe, et ce ful 
celui qu'adopta mon projet de loi. 

Ces questions générales et en quelque sorte prélimi
naires ainsi résolues, restaient les questions spéciales 
dont la solution devait devenir le texte et le cornman

dement de la loi. Quels doivent etre les objets et les 
limites de l'instruction primaire? Comment se forme
ront et se recruteront les instituteurs publics? QueHes 
autorités seront chargées de la surveilI:l.llce des écoles 

primaires? Quels seront les moyens et les garanties 

pour l'exécution efficace de la loi ? 
Parmi les sentiments qui peuvcnt animer un peuple, 

iI en est un dont i1 faudrait déplorer l'abscncc s'il 
n'e:lIistait pas, mais qu'il faut se garder de tlattcr ou 

d'exeiter la OU il existe, e'est l'ambition. J'honore les 

générations ambilieuses; il Y a bcaucoup a en aUendre, 
pourvu qu'elles ne puissent pas tenter aisément tout ce 
qu'elles désirent. Et ~oUlme de toutes les ambitions, 

la plus ardcnte de nos jours, sinon la plus appal'ente, 
surtout dans les classes populaires, c'est l'ambition dp 
l'esprit, dont elles esperent a la fois des plaisirs 
d'amour-propre et des moyens defortune, e'est surtout 

de cene-la qu'il fant, tout en la traitant avec bienveil
lance, surveiller et diriger avec süin le développemenf. 

Je ne connais rien de plus nuisible aujourd'hui pour 
la société, et pour le peuple lui-meme, q1le le mallvais 
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petit sayoil' populaire, et les id{~es vagues, il1co}Jérel1tes 

et fausses, actives pourtant et ppissantes, dont il rrm

plit les tetes. 
Pour luiter contre ce péril, je distinguai dans le pro

jet de loi deux dcgrés d'instrnetion primaire: l'une 

élémel1taire et partout l1éeessaire, dans les eampagnes 
les plus retirées et pour les plus humbles eonditions 
sociales; l'autrc supérieure et destinée aux poplllations 

lahorieuses qui, dans les ,'illes, ont a traiter avee les 
besoins et les gouts d'une civilisation plus compliquée, 
plus riche et plus exigeanle. Jc renfermai strictemeut 
l'instruction élémenfaire dan s les connaissances les 
plus simples et d'un usage vraiment universel. .Te 
donnai a l'instruction primaire supérieure plus de V:=l

riété et d'étendue; et tout en en déterminant d':lVanCf' 
les principaux objets, le projet de loi ajoutait ( qu'elh> 
pourrait, selon les besoins et les ressourees des loca
lités, recevoir les développemellts qui seraient jugés 

eonvenables. » J'assurais ainsi les pl'ogl'es les plus 
étendus de l'instl'llction primaire li! oú ¡ls seraicnt na
turels et utiles, salls les porter lit ou leur inutilité est 
peut-ctre lem moindre défaut. La Chambre des dé

putés demanda que la perspective d'une extcnsion va
riable et indéfinie fUt ouverte il l'instruction primaire 
élémentaire, aussi bien qu'i.t l'instruction primaire 
supérieure. Je ne crus pas devoir lutter obstinément 
contre cet amendement qui rencontra une approbation 

presque générale; mais il indiquait pcu d'intelligenee 
dll h1l t que SI' proposait le p1'Ojet de loi I1n disting'llant 

T. ¡rr. ., 
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les deux degrés d'instruction primaire. Préeisément 
paree qu'elle est partout nécessaire, l'instruction pri
maire élémentaire doit etre fort simple, et partout á 

peu pres la meme. C'était faire assez pour la variété des 
situations et pour l'esprit d'ambition dans l'éducation 
populaire que de leur ouvrir les écoles primaires su
périeures. La tendance a étendre, par fantaisie d'esprit 
plutót que par besoin réel, l'instruction primaire uni
verselle ne mérite pas d'encouragement lf~gal; les lois 
ont pour objet de pourvoir it ce qui esL nécessaire, non 
d'aller au-devant de ce qui pent devenir possible, el 

leur mission est de régler les forces soeialros" non de 
les exciter indistinctement. 

L'éducation des instituteurs eux-memes est évidem

ment l'un des plus imporLants objets d'une loi sur 
l'inslruction populaire. J'adoptai san s hésiter, pom ~" 

pourvoir, le systCme des écoles normales primaires 
donl les premiers essais avaient commencé en France 
en 1810, et qui comptait dt\já en 1833 quarante-sept 

élablissements de ce genre créés par le libre han vou
loir des départements ou des villes et les encoura

gements du gouvernement. J'en fis une institution 

générale et ohligatoire. Dans l'état actuel eL avec le ca
ractere essentielIernent lalque de 110tre sociéLé, c'est lit 
le seul moyen d'avoir tOlljOurS, ponr l'instruction pri
maire, un nombre suffisant de maitres, et d'avoir des 
maLtres formés pour leur mission. C'est de plus une 
carriere inieHecLuelle ouverte a ces classes de la popu

lation qni n'onl gil ere devant elles, ti lem rnfrée dans 
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la Yíe, que des professíons de travail matériel; e' est enfill • 
une influence morale plaeée au milieu de ce peuple sur 
qui le pouvoir n'agit plus guere aujourd'hui que par' 
les per~eptenrs, les eommissaires de poliee et les gen

darmes. A eoup súr, l'éducation des institutenrs dans 

les écoles normales ou ils se forment, et leur influence, 
quand ils sont formés, })envent etre mauvaises; il n'y 

a point de bonne instilution qui, mal dirigée, ne puisse 
tourner 11 mal, et qui, mcme bien dirigée, n'ait ses 
ineonvénients et ses périls; mais ee n'est lil que la 
eondition générale de toutes les OJuvres humaines, et 
on n'en aeeomplirait aueune si I'on ne se résignait ct 

il lel1r imperfection, et a la néeessité de veiller toujours 

ponr empecher que l'ivraie ne s'enlpare du champ et 
n'y étouffe le bon grain. 

En faisant des éeoles normales primaires une insti
tution publique et légale, j'étais loin de vouloir dé
truire ou seulement afl'aiblir les autres' pépinieres 

d'institutenrs que forment les associations religiemes 
vouécs a ]'édueation populaire; je souhaitais, au eon

fraire, que eeHes-lit aussi se développassent largement. 

el qn'une salufaire conwrrcnce s'établit entre elles et 
les éeoles nOl'males laiques .. I'aurais méme désiré faire 

un pas de plus et donner, aux associations religieuses 

vouées 11 l'instruction primaire, une marque publique 
de confiance et de respect. Hans la plupart des oFdon
nances ro~ales r~ndues de 1821 a 1826 pour autoriser . 
des associations de ce genre, notamment pour la con
grégation de l'instrnction chrétienne fond{~p par ]'abhú 
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de la Mennais dans les départements de Bretagne, 

pour la congrégation de meme nom a Valence, pour 
les Freres de Saint-.Toseph dans le département de la 
Somme, il était prescrit que « le brevet de capacité 
exigé de tout 'institutenr primaire serait dólivró il 
chaque frere de ces di\rerses congrégations sur le VII 

de']a ]ettre particulicre d'obédience qui lui aurait été 
remise par le supórieur général de ceHe it laquelle iI 
appartenait.») Il n'y avait, selon moi, dans ceUe dis

pense d'ull nouvel examen accordée aux membres dcs 
associations religieuses que l'}~tat avait formellemellt 
reconnues et autorisées pour l'éducation populaire, 

rien que de parfaitement jllste et convenable, et je 
l'aurais volontiers ócrite dans mon projet de loi; mais 
elle eut été ccrtainemellt repoussée par le public de ce 

temps el par les Chambres; le débat qui s'y éleva, 
quand nous en vlnmes a examiner qneHes autorités 
devaient etre chargées de la surveillance des écoles 

primaires, révéla clairement l'esprit qui y prévalait. 
L'État et l'E:glise sont, en fait d'instruction populaire, 

les seules puissances efficaces. Ceci n'est pas une COll

jecture fondée sur des considérations morales; e'est 1111 

fait historiquement démontró. Les seuls pays et les 
seuls temps ou l'instruction populaire ait vraiment pros

péré ont été eeux oú soít l'Église, soit l'Élat, soít mieux 
ene ore 1'U11 et l'autrc ensemble s'en sont fait une affaire 
et un devoir. La HolIande, l' Allemagn.e, eat~olique Ol! 

protestante" et les États-Unis d' Amérique sont la pour 
l'altr~ter : il fallí, it 1111r trllr a'llYrf'. I'¡¡!'wenrlant o'11nr 
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uutorité géuérale el permanente, comme eelle de l'État 

et de ses lois, ou d'une autorité morale partont pré

sente et permanente aussi , comme celIe de I'Église et 

de sa milice. 

En meme temps (Iue l'adion de l'État et de l'Église 

est indispensable pour que l'instrudion populaire se 

répande et s'établisse solidement, il fant atlssi, pour que 

ecHe instruction soít vraiment llonne ct socialement 

ntile, qu'elle soit profondément religiellse. Et je n'en
tends pas senlement par lit que l'enscignemcnt reli

gieux y doit tcnir sa place et que les pratiqnes de la 

religion y doivent étre observées; un peuple n'est pas 

élevé religieusement a de si petites et si mécaniques 

conditions; il faut qlle l'édncation populaire soit don

née et rc\,ue au sein d'une atmosphere religieuse, que 

les impressions ct les hahitudes religieuses y pene

trent de toutes parts. La religion n'e3t pas une étude 

OH un exercice auquel on assigne son lien et son hem'e; 
c'est une foi, une loi qui doit se faire sentir constam

ment et pal'tout, et qni n'exeree qu'it ce prix, sur rame 

el la vie, toute sa salulaire adion. e'est dire que, dans 

les écoles {ll'imaires, I'influellce religieuse doit etre 

habituellement présente; si le prélre se méfie ou s'iso)e 

de l'instituteur, si l'institnteul' se regarde comme le 

rival indépendant, non comme l'auxiliaire fidele du 

pretrc, la valeur mOl'ale de l'écolc est perdue, et elle 

Cí't pres de deyenir un danger. 

Quand je proposai mon projet de loi, et ayant mell1e 

que I'expérience eút porté dan s lI10n e~prit sa grancte 



jO CHAl' lfUE _\ V t. 

lumióre, j'étais déjil profondément eonvaincu de ces 
vérités, et elles avaient présidé a mon travail, quoique, 
par instinct des préjugés pubEes, je ne les eusse pré

sentées et appliquées qu'avec ménagement. C'était sur 
l'action prépondérante et unie de l'État et de l'Église 
queje eomptais pour fonder l'instruction primaire. Or 

le fait dominant que je rencontrai, dans la Chambre 
des députés comme dans le pays, fut préeisément un 
selÍtiment de méfianee et presque d'hostilité eontre 

l'J<~glise et contre l'État; ce qu'on redoutait surtout dans 
les éeoles, c'était l'influence des prctres et du pouvoir 
central; ce qll'on avait 11 camr de protégcr d'avancc ct 

par la loi, c'était raction des autorités municipales el 
l'indépendance des instituteurs envers le c!ergé. L'op
position soutenait ouvertement ce systcme, et le parti 
conservateur, trop souvent dominé, au fond du ccenr 

et presque a son insu, par les idées memes qu'il re
doute, ne le repoussait que molIement. J'avais proposé 
que le curé ou le pasteur fUt de droit membre du co

mité chargé., dans ehaque commune, de surveiller 
l'école, et qu'il appartlnt au ministre de l'instructioll 
publique d'instituer définitivement les instituteurs. A 

la Chambre des députés, ces deux dispositions furent 
rejetées dans un premier débat, et il faUnt le vote de la 
Chambre des pairs et mon insistance 101'8 d'un second 
débat pour les faire rétablir dans la loi. On semblait 
s'inquiéter du mauyais esprit qui pom-aH envahir les 
instrtnteurs; on parlait beaucoup de la nécessité qu'ils 
fussctlt efficacement dirigés; et on s'appliql1ait a éner-
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ver dalls leurs écoles, on vOlllail a peine y laisser entrer 

l'Église ct l'État, c'est-a-dirc les seulcs autorítés capablcs 
d'étouffer les mauvais germes que le siecle y semait a 
pleines mains. 

Malgré ces luttes et ceS faiblesses, je n'eus, a vrai dire, 
dans cette circonstancc, nul droit de me plaindre ni du 
public, ni des Chambres; la loi sur l'inslruction pri

maire fut accueillie, discutée et voté e avec faveur, et 
sans altération capitale. Restait la grande épreuve de
vant laquelle toutes les lois sur cette matiere avaient 
jus(jue-Ja slIccombe; <¡ueUe en serait l'exécution? 

Elle exigeait dcs l1Iesu~es de deux sortes : des mesures 
administratiyes et des mesures morales. II fallait que 

les prescriptions de la loi ponr la création, I'entretien, 
la surveillance des écoles et le 80rt des instituteurs, de
vinssent des faits réels et durables. Il fallait que les 
instituteurs eux-mcmes fussent appelés a l'intelligence 
el animés de l'esprit de eeUe loi dont ils devaient étre 
les derniers et veritables exécnteurs. 

Quant aux mesures adlllinistratives, la loi avait 
pourvu d'avance aux plus essentielles : loin de se bol'

Hcr a prcscrire, dans toutes les COlIllIlllnes dll royaullle, 
l'établisselllent des écoles prilllaires, élémentaires ou 
superieures, cllc avalt décrété qU'lln logelllent. con ve

nable et un traitement fixe seraient partout fonrnis aux 

institutcurs, et qu'en cas d'insuffisance des revenus 

Ol'dinaires des communes, il y serait pourvu an moyen 
de deux impositions spédales obligatoires, votées, 
l'ulle par les consells lll11uiciraux, l'autre par les COll-
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seils généraux de départcmcnt, ct qui, á défaut de ces 

votes, scraient établies par ordonnance rOlule. Si ces 

impositions locales étaient elles-memes insuffisantes, le 

ministre de l'instruction publique devait combler le dé

ficit par une subvention prélevée sur le crédiL porté 

annuellement pour l'instruction primaire au budget de 

l'État. L'existence permanente des écoles et les moyens 

de satisfaire a leurs hesoins matériets étaient ainsi as

surés, indépendamment memc de l'intelligence uu du 

zele des populations appelées á en recueillir le hienfait, 

et le pOllvoir central ne restait jamais désarmé devant 

leur ma.uvais vouloir on leur aputhie. 

Une assez grave difficulté se rencontrait pOlIr l'exé

cutil)n efficace et réguliere de ces disposítiolls : elles 

exigeaient le concours de l'administratiuu générale de 

l'État, représentée dans les localités par les préfets et 
leurs subordonnés) et de l'administration spéciule de 

l'instruction puhli411C, représentée par les n~ctcllrs el 
les fonctionnaires de l'(Jlliversité. Personnc n'ignorc 

comhien il est malaisé de faiI'c ainsi marcher ensem

ble et vers uu hut commun tIeux séries (l'ageuts pu

hlics chargés de fonctiolls di verses et pIaeés sous les 

Ol'dres de chefs différents. APl'eS m'en elt'e enlendu 

rnec 1\I. Thiers, alors ministre de I'intérieur, j'adressai 

ilUX prefets el allX fccteurs des instrllctions détaillées 

qui indiquaicut aux dellx administrations leurs attI'i

butions spéciales dans l'exécution de la loi llouvelIe et 

les conditions de teur harmonie. Je fis un pas de plus: 

sur ma demaudt', il ful décidé, en conseil du cahinel, 



¡.:-iSTRUI'TW:\' l'KL\lAIHE. 73 

IJue l'instrudion pl'irnaire serait annuellelllcnt, dau!> 

chaquc départemenl, l'objet d'llIl blldget pal'ticulier qui 
prendrait place dauslc budget général du département, 

et qui, annucllement aussi, en serait détaché pour etre 
transmis au ministre de l'instruction publique et sou
mis a son cxamen,comme le hudget général de chaque 
département est soumis a l'examen du ministre de 
l'intérieur. J'afteignais ainsi un double but : d'une part 
je plal,;ais, dans toutes les localilés, l'instruclion pri

maire, ses besoins. ses ressources et ses dépenses, a 
part ct en relief, ce qui en faisait une véritable institu

tion locale et permanente, investie de droits et objet 
de soins particllliers; d'autre part, tout en assurant it 
l'instrudion primaire le concours de l'adminislrafion 
générale, je la rallachais fortement aux aUributions du 
ministerc de l'instruction publique, comme le premier 
degré de ce graml ensemble <I'études el d'écoles que le 
génie de l'empercur Napoléon avait voulu fonder sous 
le nom d' Tlniversité de France, et dont j'avais a cceur 
de maintenir la gTandeur et I'harmonie, en l'adaptanl 
Ú un régill1e de liberté et aux principes généraux <Iu 

gouvernement de l'~:tat. 
.Te n'aurais pu réussir dans ce dessein un peu com

pliqué si je n'avais trouvé dans M. Thiers eeUe largeul' 
d'esprit et ce gout du bien public qui font tail'e les 

ombragcllses rivalités d'attributions ct les mesquines 

jalousies pel'sonnelles; ji se prCta de bonne gnlce aux 

petitcs altérations que je demandais dans les habitudes 
,lu millislere de I'intériem, el l'endit facile eclte actioll 
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t:OlIllllune dc nos deux départcments dont la loi sur 
l'instruction primaire avait besoin pour son prompt et 
eomplet succes. 

Huit jours apres la formation du cabinet, des que 
j'avais commencé a m'occuper de ecHe loi, ct pOllf la 

préparer dans l'esprit de ses agents futurs en meme 

temps que dans le conseil du Roi, j'avais fait créer, SOHS 

le titre de l1fanuel général de l'inslrw:lion primaire, un 
recueil périodique destiné a faire promptement arriver, 

sous les yem: des instituteurs, des administrateurs ct 

des inspedeurs des écoles, les fait~, les docmnents el 
les idées qui pouvaient les intéresser ou les éclairer t. 

La loi une fois rendue, je fis composer el publier einq 
manuels élémentaires propres a diriger les institutems 
uans le modeste enseignement dont elle déterminait 
les objets et les limites. J'avais hate de pourvoir aux 
besoins intelleduels de ces écolcs et de ees maUres donl 

les besoins maíériels étaient, sinon pJeinement safisl'aits. 

du moins mis :i l'abri du dénurnent eí de l'oubli. 

Les meiHeures lois, les meillemes instructions, les 

meilleurs livrcs sont peu de chose tant que les hommes 

ehargés oe les mettre en muvre n'onl pas l'esprit pleln 

et le erenr tonché de lenr mission, et n'y apportent pas 
eux-rnemes une eertaiue TIlesure de passion et de foi. 

le n'ai nnl dédain uu travaillégislatif et du mécanisme 
administratif; pour etre insuffisants, ils n'en 80nt pas 
moins nécessaircs: ce sont les plan s el les échafau-

1 P-ii'ces hi:~toJ'iqtUS, nO 1. 
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dages de l'édifice; mais les ouvriers, des ouvriers in

tclligents et dévoués y importent bien plus encorc, 

et ce sont surtout les hommcs qu'il faut former et 
animer au service des idées quand on veut qu'elles 
deviennent des faits réels et vivants . .Te tentai de péné
trer jusqu'a l'arne des instituteurs populaires, et d'y 
susciter quelques Botions daires el un respect affec
tueux pour la tache a laquelle ils étaient appelés. 'erois 
semaines apres que la loi sur l'instruction primaire eut 
été publiée, jc l'envoyai dil'ectement a 39,300 maUres 
d'école, en 'l'accompagnant d'llne leUre oú je m'appli

quais non-seulcmcnt it lcur en faire bien comprendre 
l'intcntioll ct les dispositions, mais encare a élever leurs 
sentirnenfs au niveau moral de leur humble situation 
sociale, sans leur donner le prétexte ni la tentation 
d'cn sortir \ . .Te leur demandai de m'accLJscr personncl

lernent réceplion de cctte lettre, désirant avoir quelque 
indice de l'impression qll'ils en avaient re!fue. 13,850 ré
ponses me parvinrent, et beaucoup me donnerent lieu 
de penser que je n'avais pas toujours frappé en vain a 

la porte de ces Illodestes demenres oD. des rnilliers 
d'enfants obscurs ¡]e-\'uient venir recevoir d'un hornl1lc 
ignoré les premieres, ct pour la plupart d'entre eux les 

seulcs le!,'ons de la vie. eette expériellce et d'autres en
cOre rn'ont appris que, lorsqu'on veut agir un peu 
puissarnment sur les hommes, il nc faut pas craindre 

dc leur montrer un but et de leut parler un langage 

1 Pieces historiques, nO n. 
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au-de5sus de Ieur situation et de leurs habitudes, ni :se 

décourager si bealleollp d'entre eux ne l'épondenl pas 

a ees provocations inaccoutumées; elles atteignent bien 

plus d'ames qu'on no pense, et iI faut savoir croire a la 

vertu des germes, mcme quand on nevoit pas les fruits. 

Qlland l'idée me vint de ceUe cireulaire aux 1115titll

tcurs, j'en parlai a M. de Rémusat et je le priai d'en 
essayer, pour moi, la rédadion. e'est de lui, en efret, 

que je la re!flls iI peu pres telle qu'ellc fut envoyée a sa 

destination et. bientót publiée. .le prends plaisir a le 
rappeler aujoUl'd'hui : les amitiés rarcs, lIlcme quand 

elles ont parll en souffrir, survivent aux incertitude8 

de l'esprit et aux troubles de la vico 
Un autre moyen, inattendu et d'une assez difficile 

exécntion, me parut nécessaire el effieaee pour entrer 

en rapport avee les instituteurs dispersés sur toutc la 
faee de la Franee, pour les eonnaitre réellemcnt et agir 

sur eux autrement que par des paroles ngues et au 

hasard. Un l1Iois apres la promulgatioll de la loi nou
velle, j'ordonnai une inspedion générale de tOlltes les 

écoles primaires du royaume, publiques 011 privées. 

Je ne vouJais pas seulement constater ks faits exté
rieurs et matériels qui sont communément l'ohjet des 
recherehes statistiques en fait d'instruction primaire, 
tels que le nombre des (~coles, celui des é1fwes, leur 

dassifieation, leur age, les Jépenses de ee senicr.; je 
dounai surtout pour mission aux inspedeurs tl'étlHlicr 

le régimc intérieur des écoles, l'aptitude, le zele, la 

'conduite des institutelll'S, leurs reJatiolls aycc les 
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éJ{~Yes, les familles, les autorités locales, civiles et reli
gienses, l'état moral en un mot de l'instruction pri

maire et ses résultats. Les faits de ce genre ne peuvent 

etre recueillis de loin, par voie de correspondance et 

de tableaux; des visites spéciales, des conversations 

personnelles, la vue irnmédiate des eh oses et des 

hornmes sont indispensables pour les observer el les 

apprécier. Quatre cent quatre-vingt-dix personnes, la 

plupart fonctionnaires de tout ordre dans l'Université, 
se livrcrent pendant quatre rnoís a ce rude travail. 
1'rcnte- trois mille quatre -cent- cinquante-six écoles 

flll'cnt clfcctivemellt visitées et moralernent déerites 

dans les rapports qui me furent adressés par les inspce
tcurs. L'un d'cntre enx, dont j'aYais depuis lougtemps 

éprollvé la rare capacité el l'infaligable zelc, M. Lorain, 

aujou"rd'hui recteur bonoraire, lira de tons ces rapports 
llnTableau de l'inslrnction primaire en Franee, en 1833, 

encore plus rcmarqllable par les vues morales et pra

tiques qui y sont développées IJue par le nombre et la 
variété des fails qu'il contient. eeUe laboriellse mesure 

n'eut pas seuIcment pour elfet de me donner une con

naissance plus complete et pll1s précise de l'état el 
des besoins de l'instruclion primaire; elle fut, pour 
le public, jusque dans les coins les plus reculés du 

pays, un témoignage vi\'ant de l'active solliótude du 
gouverpement pour l'é<lucation populaire, et elle remua 

forlement les instituteurs eux-memes en leur donnant 

le sentiment de l'intérct qu'on lenr portait el de la 

vi!rilanl'!' avee laqnclle 011 les obsrrvait. 
" ~ j--

/'.,' .-
.-,''', 
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Deux ans plus tard, sur ma proposition, une ordon
nance du Roi transforma cette visite accidentelle et 
Ilnique des écoles primaires en une institution perma

nente. Dans chaque déparlement, un inspedeur fut 
chargé de visiter régulierement ces écoles el d'en faire 

bien connaltre an minislre,aux redeurs, aux préfets, 

aux conseils généraux et municipaux, l'état et les he
soins 1. Depuis celte époque, et a travers des débats ré

pétés soit dans les ~hambrcs, soit dans les conseils 
locaux et éleciifs, l'utilité de ceHe institution est de
vcnue si évidenle que, sur la demande de la plupart de 

ces conseils, un inspedeur a été établi dans chaque ar

rondissement, el que l'inspedion périodique des écoles 
primaires a pris place dans l'administration de l'in
struction publique comme l'une des plus efficaces ga

ranties de leurs mérites et de leurs progreso 
e'est quelquefois l'erreur du pouvoir, quand il en

treprend une ceuvre importante, de vouloir l'accom

pHI' seul, et de se méfier de la liberté, cumme d'une 
rivale, ou meme une ennemie. J'étais loin de ressen
tir cette méfiance; j'amis au contraire la conviction 

que le concours du zeJe libre, surtout du zeIc rcligieux, 

élait indispensable el pour la propagation efficace de 
I'instrucfion populaire, ct pour sa bonne direction. Il 

y a, dans le monde lalque, des élans généreux, des 
acces d'ardeur mOl'ale qui font faire aux grandes 

bonnes ceuvres publiques de rapides el puissants pro-
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gres; mais l'esprit de foi et de charité chrétienne porte 

seul, dan s de tcls travaux, ce complet désintéresse· 

ment, ce gout et cette babitudc du sacrifice, cette per

sévérance modcste qui en assurent et en épurent le 

succes. Aussi pris-je grand soin de défendre les asso
ciations religieuses vouées a l'ill5truction primairc 

contre les préventions et le mauvais vouloir dont elles. 

étaient souvent l'objet. Non-sculement je les protégeai 

dans leur liberté, mais je leur vins en aide dans 1eurs 

besoins, les considérant comme les plus honorables 
concurr-ents et les plw: surs am.iliaires que, dans ses 

o-Iforts ponr l'éducation populaire, le pouvoir civil put 

rencontrer. Et je lem dois la justice de dire que, 

malgré la sllsceptibilité omLrageuse que resscntaient 

naturelIement ces congrégations pieuses envers un gou

vernement nouveau et nn ministre protestant, elles 

prirent Lientot confiance dans la séricmse sincérité 

de la bienveillance que je leur témoignais, et vécureQ.t 
avec moi dans les meilIeurs rapports. Au moment 

meme oi! la loi dn 28 jnin 1833 était disculée dans 

les CharnJJl'es, pOllr en marquer netternent l'esprit, 

ct donner a la principale de t:es associations, aux 

Freres de la doctrine chrétienne, un témoignage public 

d'estime, .je fis demander ah frcre Anadct, leur supé

ríeur général, si les statuts de sa congrégation lui per

rnettaient de recevoir la croix d'honneur. Il me ré

pondit par cette lettre que je prends plaisir a publier: 

« ~lonsieur le ministre, 

( La d(~marche si honorable pOllr notre Institut é/"f' 
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}f. Delebecque fit hier soir allpreS de moi, de la part 

de Votre Exeellence, m'a péuétré dp, la plus vive reCOI1-
naissance, et convaincu de plus en plus de la bienveil
lance toute paternelle dont le gouvernement daigne 

nous honorer. 
I( Notre saint instituteur n'a rien mis dans nos regles 

qui nous interdise formellement d'accepter l'offre (JlIe 

vous avez eu la bonté de nous faire, sans aucun mé
rite de notre part; p"arce qu'il n'a pu prévoir que ses 

humbles disciples pourraient avoir un jour a refuser 

des offres aussi flatteuses .. Mais, en consultant l'esprit 
de ses regles, qui tendent toutes a nous inspirer l'éloi

gnement du monde et le renoncement a ses honnclll's 
et a ses distinctions, nous cr01'0ns devoir vous remer
cier humblement, Monsieur le ministre, de l'offre si 
honorable que vous avcz daigné nous faire, et vous 
prier d'agréer nos excuses et nos actions de graces en 
nH~me temps que notre refus. Nous ne conserverons 

pas moins, tallt que nous vívrons, le souvenir et la fí'
connaissance de vos inappréciables hontés, el nons pu
blierons hautement, comme nous le faisons t01lS les 
jours, les marques de bienYl~ilIance et de protectioll 
que nous recevons, achaque instant, du gouvernemen t 
du Roí, et en particulier de M. le ministre de l'instruc
tion publique et de Messieurs les membres du Conseil 
r01'al. Jl 

Une autre association religieuse, la Congrégation de 
l'instruction chrétienne, fondée en Bretagne par 
¡'aLLó .1. M. de la }lel1nais, aUirn particllliúremcnt mOIl 



INSTRUCTION PRIMAIRE. 

attention et mon appui. Le nom du fondateur, son 
esprit a la fois simple et cultivé, son entier dévoue
ment a son amvre, son habileté pratiqne, !'on indé
pendance envers son propre parti, sa franchise dans 
ses rapports avee le pouvoir civil, tout en lui m'inspi
rait un confiaJ?-t attrait, et il "'1 répondit au point de pro
voquer lui-meme (rare abandon dans un eeclésiastique) 
l'inspection du gouvernement dans ses écoles. Il m'é
crivait le 3 mai 1834 : (1 Lorsque j'eus l'honneur de 
vous voir dans le mois d'octobre de l'année derniere, 
'Vous· eutes la bonté de me dire qu'un inspecteur gé
néral de I'Université visiterait de votre part, en 1834, 
mon établissement de Ploermel. J'ai le plus grand 
désir de voir s'accomplir cette bienveillante promesse; 
mais je voudrais savoir a quelle époque M. l'inspec
teur pourra venir, ear autrement il est presque certain 
qu'il ne me trouverait pas ici, a cause des continuels 
voyages que je suis obligé de faire dans eette saison. 
Cependant il m'importe beaucoup de m'entretenir avec 
M. l'inspecteur; j'aurais it lui dire une foule de choses 
qui sont d'un grand inléret pour le progres de l'instruc
tion primaire en Bretagne. ») Et deux ans plus tard, le 
15 oclobre 1836, il me rendait compte avec détail de 
l'état de' son Institut, des obstacles qu'il rencontrait, 
de l'insuffisance de ses ressources, des besoins aux
quels il me demandait de pourvoir; et il finissait en 
disant : «M. le ministre de la marine a chargé M. le 
préfet du Morbihan de m'exprimer son désir d'avoir 
quelques-uns de mes freres pour l'instrnction des e.s-

T'. lIt. (j 
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claves ;lfl'rauchis de la Martinique el de la Gila~eloupe ! 

jc n'ai pas dH 110n, cal' ce serait une si beBe et si sainle 

reuvre! mais je' n'ai pas encore dit oui, cal' la triste 

objedion revient toujours; ou prendre assez de siljets 

poul' suffire a tant de besoihs, et pourquoi lcs jetcr si 
ltlitl quahd on en a si peu ? •.•. Ah! si j'étais aidé comme 
je voudrais l'étre 1. » 

Cháque foís que je voyais cet hOhnéte et ferme 

Breton, devenu un pieux ecclésiastique et un ardent 
instructeur du peuplc, el si absolument enfermé dans 

Son état et dans son reuvre, ma pensée se reportait 

ttistement Ters son frere, ce grand esprit égaré dans 

ses passions, tombé parini les malfaiteurs inteHec

tuéls de son temps, lui qui semblait né pour étre 

'un de ses guides les plus sévert!s. le rútl point connu, 
je n'ai jamais Tu l'abbé Féliclté de la ~h:mnais; je ne 
le connais que par Ses écrits, par ce qu'ont dit de lui ses 

amis, et par cétte ¡mage bilieuse, haintmse, malheu

reuse, qu'a tracée de lui Ary Scheffer, le peintre des 

ames. J'admire autant que personne cet esprit élevé et 
hardi qui avait besoin de s'élancer jusqu'au dernier 

terme de son idée, quelle qu'elle fUt, ce talent grave 

et passionné, brillant et pur, amer et mélancolique, 
apre avec élégance et quelquefois teudte avec tristesse. 

J'ai la confiance qu'il y avait dahs cette ame, ou I'or

gueil blessé a mod semblait seul régner, bcaucoup 

de nobles penchants, de bons désirs et de doulou-

1 Pii~ces histuriques, no IV. 
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reux combats. A quoi ont abouti tous ces dons '1 Ce 
sera l'un des griefs les plus sérieux contre notrf' 
époque que ce qu'elle a fait de cette nature supé
rieure, et de quelques autres de meme rang que je 
ne veux pas nommcr, et qui, !iOUS nos yeux, se sont 
également perverties et perdues. Sans doute, ces 
anges déchus ont eu eux-milmes leur part dans 
leur chute; mais ils ont subí tant de pernícieuses 
tentations, ils ont assisté a des spedacles si trou
blants et si corruptcurs, ils ont vécu au milieu d'un 
tel déréglement de la pensée, de l'ambition et de la 
deslinée humaines; ils ont obtenu, par leurs égare
ments memes et en flaUant les passions et les erreurs 
de leur temps, de ~i faciles et si brillants succes, ctu'il 
n'y a pas a s'étonner beaucoup que les mauvais germes 
se soient développés et aient finí par dominer en eux. 
Pour mOÍ, en contemplant ces quelques hommes rares, 
mes illustres et funestes contemporains, je ressens 
plus de tristesse que de colere, et je demande grace 
pour eux, au moment meme ou je ne puis m'emptlcher 
de pl'ononcer dans mon ame, sur leurs ffiuvres et leur 
influence, une sévere condamnation. 

Je revicns a l'instrudion primaire. Le 11'i avril 1834, 
moins d'un an apres la promulgation de la loi du 
28 juin:1833, je rendis compte au Roi des commence
ments de son exécution, dans un rapport détaillé ou 
yen recueillis les actes, les docurnents et les résultats. 
Je résume ici, en quelques paroles et en quelques 
chiffres, ceux de ces résultats qui peuvent s'exprimer 
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sons eette forme. D:ms le eours de ecHe année, le 
nombre des éeoles primaires de gar!;ons avait été 

porté de 31,420 a 33,§95, et celui des éleves pré?cnts 
dans ces éeoles de 1,200,715 a 1,654,828. Dans 1,2i2 

eommunes, des maisons d'école avaient été eonstrui

tes, ou aehetées ou eomplétement réparées. Enfin 
l!) nouvelles éeoles normales primaircs avaient été 

instituées. Treize ans plus tard, a la fin de 1847, grace 

aux effórts soutenus de mes sueeesseurs dans le dépar

tement de l'instruction pubJique, le nombre des éeoles 

primaires de gar!;ons s'était élevé de 33,695 a 43,514; 

eelui des éliwes de 1,654,828 a 2,176,079, et cellli des 

maisons d'école appartenant aux COfillllllnes de 10,31 G 

á 23, i61. Soixante-seize écoles normales primaires fonr
nissaient des maltres a tous les départements .. le passe 

sous silence tont ce qui avait été eommeneé on déja 

aceompli pour les écoles de filIes, les sal~es d'asile, les 
ouvroirs et les divers établissements directement ou 

indirectement affectés a l'édllcation populaire. Tels 

étaient, an bont de quinze ans, les résuItats de la loi 

du 28 juin :1833, et du mouvement (lIúlIe avait, non 

pas eréé, mais fait aboutir a une véritable et effieaee 

institution. 
L'an'née 1848 mit eette loi, eomme toutes nos lois, et 

les éeoles eorome la Franee, a ~lIle terrible épreuve. 

Des que la tempete fut un peu apaisée, une forte réac

tion s'éleva contre l'instruction primaire, eomme eontre 

la liberté, le mouvement et le progreso Les instituteurs 
primaires fllrent en masse accl1S¡'~s d'iltre des ffllltpllr" 
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ou des instrumeqts de révolution. Le mal était réel, 
quoique moins genéral qu'on ne l'a eru el dit. Je de
mandaiun jour, a un respectable et judicieux éveque 
qui connaissait tres-bien l'histoü'e des écoles dans l'un 
de nos grands départements, combien d'instituleurs, a 
son avis, s'y étaient livrés a l'esprit révolutionnaire : 
«( Tout au plus un cinquieme, j) me répondit-il. C'était 
heaucoup, heancoup trop, et le symptóme d'un mal bien 
digne de remede. Comment ce mal n'c!Ut-il pas aUeiot 
les éeoles quand il régnait partout '1 J'ai dit quels germes 
de faiblesse morale et poli tique étaient restés, ma]gré 
mes elforts, dans la loi et dans toute l'organisation de 
l'instruction primaire; on y avait redouté et affaibli les 
autorités naturelles el efficaces, I'Église et l'État. Et 
quand la révolution éclatt, l'État lui-meme, les pou
voirs publics du jour provoquerent les instituteurs pri
maires a devenir les associés de tous les reyeS, les com
pliees de tous les désordres révolutionnaires. Nous nous 
en prenons aux institutions el aux lois du mal que nous 
nous faisons nous-memes; nous les en accusons pour 
nous en acquitter; comme ferait un homme qui mau
dirait sa maison et n'en voudrait plus, apres y avoir 
lüi-meme mis le feu. L'instruction primaire n'est point 
une llanacée qui gnérisse toutes les maladies morales 
du peuple, ni qui suffise a sa santé inteIlectuelle; e'est 
une puissanee salutaire ou nuisible selon qu'eIle est 

bien ou mal dirigée et contenue dans ses limites ou 
poussée hors de sa mission. Quand une grande force 
nouvelle, l1lutérielle ou morale, vapeur ou esprit, est 
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entrée dans le monde, on ne l' en chasse plus; il faut ap
prendre a s'en servir; elle port~ partout peJe-mele la 
fécondité et la destru(:tion. A. notre degré et dans notre 
état de civilisation, J'instruction du pcuple est une né
cessité absolue, un fait a la fois indispensable el inévi
iable. ~t la conscience publique en est évidemment 
convaincue, car dans la catastrophe ou les infirmités 
de l'instruction primaire ont éclaté, an roilieu de la 
grande alarme qui s'est élevée a son sujet, elle n'a poiot 
sueeombé; beaucoup de gens l'ont accuséc; personne 
n'a cru qu'on püt ni qu'on düt l'abolir. La loi du 2Sjuin 
1833 a re!(u diverses modifications, quelques-unes salll
laires, d'autres contestables; mais lous ses principes, 
toutes ses dispositions essentielIes sont rcsttís debout et 
en vigueur. Fondée par ce~ 10i, l'ínstruction primaire 
est maintenant, parmi nous, une institution publique et 
unfait aequis. Il reste, a coup sur, beaueoup a faire pour 
le bon gouvernement des écoles, pour faire dominer 
dans leur sein les influences de religion et d'ordre, de 
foi et de loi, qui font la dignité comme la sureté d'un 
pfluple: mais si, comme j'en ai la confiance, Dieu n'a 
pa¡¡ condamné la société fran!(aise a s'user, tantót 
Pfu1'amment, tantót silenciellsement, dans de stériles 
alternatives de fievre ou de sommeil, de licence ou 
d'apathie, ce qui reste a faire pour la grande muvre de 
l'édueation populaire se fera; et quand l'muvre sera 
accomplie, elle n'aura pas eoflté trop cher. 
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INSTRUCTION SECONDAIRE. 

Difficulté de l'introduction du principe de la liberté dans l'in
struction secondaire.-Constitution originaire de l'Université. 
-Ses deux sortes d'{jnnemis.-Leur injustice.-Causes natu
relles et légitimes de leur hostilité. - L'Université dans ses 
rapporta avec l'Église.-État intérieur et situation sociale du 
catholicisme en 1830. -Réclarnation de la liberté d'enseigne
mento - M. de :lfontalembert et l'abbé Lacordaire. - Ten
dances di verses dans le catholicisme.- Efforts pour fe récon
cilier avcc la société moderno. - L'abbé F. de la Mennais. 
- L'Avenir.-Voyage de l'abbé de la Mennai., de l'abbé La
cordaire et de M. de Montalembert 11 Home. - Le pape Gré
goire XVI condamne l'Avenir. - L'Université dans ses rap
ports avec la société eivile . ....::.-Quelle eut été la bonne solution 
du probleme.-Pourquoi et par qui elle était alors repoussée. 
-Je prépare un projet de loi sur l'instruction secondaire.
Son caractere et ses limites. - Comment il fut aecueilli.
R~pport de M. Saint-Marc Girardin 11 la Chambre des députés. 
-Discussion du projet.-M. de Lamartine·. 

J'avais, en fait d'instruction secondaire, la meme 
question a résoudre qu'en fait d'instruction primaire; 
lit aussi il falIaít établir la liberté promise par la Cbarte. 
Mais si le devoir était le meme, la sitnation était bien 
différente. Dans l'instruction primaire, tout était a fon
der, l'établissement p~ublic aussi bie~ que le droit 
privé; il fallait créer les 'écoles de l'État en meme temps 
que garantir la liberté des écoles particulieres. Et dans 
cettc muvre double quej'avais a accomplir, jo renco n
trais peu d'adversaires ou de rivaux; la fondation de~ 
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écoles publiques était ma grande mission; commandée 
pai' la Charte et au nom d'un .principe, la liberté des 

écoles particulieres n'était point réclamée ni soutenue 
par des intérets puissants et des passions ardentes; c'é
tait surtout du gouvernement que le public attendait 
l'accomplissement de ses vreux; en fait d'instruction 
pl'imaire, l'industrie pl'ivée avait des droits, mais peu 
de prétentions et de crédit. 

Dans l'instruction secondairc, au contraire, j'étais en 
présence d'Ull grand établissement public tout fondé, 
systématique, complet, en pleine activité, et en pré
sence aussi des rivaux, je ne veux pas dire des ennemis 
de cet établissement, nombreux, puissants, réclamant 
la liberté pour eux-memcs et avec passion. Et la liberté 
qu'ils réclamaient était, pour l'établissement qu'ils atta
quaient 1 un fait nouveau, étranger a son origine et a 
ses principes constitutifs. Fondée au nom de cette 
maxime que l'éducation appartient a l'État, l'Université 
reposait sur la double base du privilége et du pouvoir 
absolu. J'avais a introduire la liberté dans une institu
tion ou elle n'existait pas naturelIement, et en memo 
temps a défendre cette institution elIe-meme contre 
de redoutables assaillants. Il faUait a la fois garder la 
place et en ouvrir les portes. 

L'Université avait deux sortes d'adversaires presquc 
également animés contre elle, quoique tres-divers : des 
libéraux qui la taxaient de despotisme, et des dévots qui 
l'accusaicnl d'irréligioll. La constitutioJl meme, je 
dirais presque la physionomie de l'Ulliversité déplai-
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~aient aux Jibéraux; ils n'aimaient pas ce corps ensei
gnant qui leur rappelait ces anciennes corporations 
qu'ils avaient tant combattues, ni ces formes et cette 
discipline militaires qui préparaient les jeunes généra
Hons au régime belliqueux qu'ils détcstaient dans l'État. 
Les catholiques zélés n'avaient pas confiance dans les 
principes religieux d'un grand nombre des maUres de 
l'Université; ils regrettaient les congrégations dans les
queHes la religion et l'éducation étaient étroitement 
unies, et s'effor~aient de les faire revivre po m: leur con
fiel' leurs enfants. Plusieurs de ces congrégations, 
plus ou moins déguisées, s'étaient rétablies sous la 
Restauration; et pour assurer leur succes, leurs par
tisans attaquaient incessamment l'Université qu'ils re
presentaient comme imbue de l'esprit irréligieux du 
XVIII" siecle, et propageant parmi la jeunesse, sinon 
l'impiété, du moins l'indifférence. 

Il y avait, dans ces attaques, beaucoup d'injustice et 
quelque ingratitude. Le gouvernement de I'Université, 
grand-maitre ou eonseil royal, ministre ou président, 
avait toujours usé de son pouvoir avec une grande mo
dération; a la fois rival et maUre des établissements 
particuliers d'instruction seeondaire, illes avait sur.
veillés sans jalousie et sans rigueur, les autorisant par
tout ou ils ofl'raient des chanees de légitime suecas, et 
ne portant jamais, sans de puissants motifs, atteinte a 
leur stabilité ou a leur liberté. C'était, au milieu du des
potisme général et . d'une institution despotique eHe
mcrnc, UllC ad~linistration juste et libérale. 
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C'était aussi une administration sincerement el sé
rieusement préoccupée des droits et des intérets reli
gieux. Si les chrétiens eIinemis de l'Université s'étaient 
reporté s a son origine, si l'état dan s lequel elle avait 
alors trouvé l'instructiou publique avait été replacé 

deva,ut lems ~'eux, s'ils s'étaienl rappelé tout ce qu'elle 
avait fait pour ramener a la religion les' générations 
naissa,ntes, toutes les luUes qu'elle avait soutenues, tous 
les obstacles qn'elle avait snrmontés dans ce dessein, 
s'ils avai~nt été obligés de mesurer eux-mcmes la 

distance entre le point de départ de l'Université dans les 
voies chrétiennes en 1808 et le point ou elle était atrivée 
en 1830, ils auraient, j'ose le dire, ressenti dans leur 
coour quelque embarras a ne tenir aucun compte de 
tous ces faits, de faits si no:mbreux et si clairs. 

A coté des faits se placent les noms : M. de Fontanes, 
M. le cardinal de Beansset, 1\1. Royer-Collard, M. Cu

vier, M. I'abbé Frayssinous, voilil quels ont été, de 1810 

a 1830, les pri'ncipaux chefs de I'Université. II fant les 
oublier aussi pour croire que, pendant ce temps, elle 
a été tyrannique et impie. 

Maís la passion, meme honnete, ne s'inquiete guere 
d'etre équitable envefS le passé el epvers les personnes; 

e'est du présent seul et de ses propres intérets dans le 
présent qu'elle se soucie. Apres 1830, abstraction faite 
du passé, il y avait, dans le systeme et dans l'état de l'U
niversité, soit pour des lihéraux, soít pour des catho
líques, des motifs sérieux et natnrels d'hostililé et de 

lutte. 
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En fait, le gouveruement de I'Université avait toujours 
été modéré; mais en droit, il était absolu et fondé sur 
un principe absolu : « En matiere d'éducation, hors de 
l'enceinte de la ramille, I'État est souverain; des que 
l' enfant, pour son éducation, fait un pas hors des mains 
de son pel'e, il tombe dans les mains de l'État; I'État 
seul a droit de faire élever ceux que n'élevent P,ils leurs 
propres parents, et nul ne pent, sans l'autorisation de 
I'État, prendre lui-memc, ni recevoir des parents eux
memes cette mission. » Un tel principe n'est autre 
que la dictature placéc, en fait d'éducation, sur le 
senil de la maison paternclle. 01', an lendemain d'une 
grande anarchie révolutionnaire et ponr en sortir, 
tULltcs les dictatures sont possibles et peut-etre néccs
saires; mais sous un gouvernement constitutionnel, 
dans un régime de liberté, en présence de la liberté 
de conscience, de la liberté de discussion, de la liberté 
des professiom¡, la dictature en matiere d'éducalion, 
sous quelque forme qu'elle se présentat et de quelques 
adoucissemenls qu'eIle put étre entourée, ne pouvait 
pas ne pas susciter les vives réc1amations des libéraux 
qui possédaient d'ailleurs contre elle, dans les pro
messes de la Charle, un titre écrit et incontestable. 

On ne sait pas d'ailleurs combien d'abus et de griefs 
secrets naisscnt et subsistent sous la main du despo
tisme le plus modéré, ni combien de fois il lui arrive 
de choqucr et de blesser profondément les sentiments 
'{u'i! s'applique le plus a ménager. La souffrance et la 
colere s'amassscnt ainsi sans qu'on s'en doute. Le pou-
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voir a besoin d'y voir dair pour savoir ce qu'il fait, et 
c'est seulement a la lumiere de la liberté qu'il peut 
bien apprécier ses propres actions et leurs effets, pour 
lui-meme comme pour.Ies peuples. 

La situation de l'Université n'était gucre moios diC
fieile en fait de religion qu'en fait de liberté: son gou
vernement avait eonstamment protégé l'esprit reli- , 
gieux; dans ses instructions générales, dans le choix 
des maUres, dans son travail de tous les jours, les con
sidérations et les intentions religieuses avaient toujout's 
tenu une grande place; mais il avait pour mobile do
minant, dans eette conduite, l'intérct de l'ordre social 
plutót que la foi; il était bie~ plus en réaction contre 
l'impiété révolutionnaire qu'en retour vers la piété 
chrétienne; il rendait a la religion des services sin
ceres, mais qui n'excluaient pas l'indifférence de I'ame. 
On croit communément de nos jours que, lorsqu'on a 
assuré a l'Église le plein exercice de son culte, quand 
on a pourvu a ses besoins et qu'on lui témoigne un 

. bienveilIant respect, on a fait pour elle tout ce qu'elle 
peut désirer, et qu'on esten droit d'attcndre d'elle tout 
ce qu'entre alliés on peut avoir a se demander. La mé
prise est profonde : la religion ne se contente pas qu'on 
la regarde comme un moyen d' ordre et une grande 
utiliÍé sociale; elle a de sa mission une plus haute 
idée; elle a besoin de croire que ses alliés politiques 
sont aussi de ses fideles, ou du moins qu'ils com
prennent et respectent vraiment son divin caractere; 
et quand elle n'e8t pas intimemcnt persuadée t¡ue ce 



1.\::-iTHT;CTIO.\: SECO"'DAIRE. ~il 

sont lit ]¡,s sf'ntimenlsintimcs C/ll'ils lui portent, l'Églisc 
se tient sur la réserve, et, meme en faisant son devoir, 

elle ne donne pus son dévouement. 
Le catholicisme n'était plus d'ailleurs, en '1830, dans 

la situation ou il s'était trouvé au eommeneement dll 
siecle, sous le Consulat et l'Empire : iI n'avait plus 
besoin, pour vivre tranquille, de l'appui quotidien du 
pouvoir civil; il avaít repris dans la société une place 
ineontestée et sur les ames une grande puissance; il se 
sentait en état de prétendre a bien plus que la sécurité 
de son cuIte; la foi vive, exigeante, expansive, l'activité 
inteIlectueIle et la confiunce dans sa lIropre force lui 
étaient rev~nues. II avait eu, sous la Restuurafion, la fa
veur ro1'ale, souvent l'infIuenee parlementaire; il comp
tait, parmJ ses fideles et ses serviteurs, de puissants 
et brillants esprits, des philosophes, des orateurs, des 
écrivains du premier ordre; en lui enlevant la prépon
dérance politiqUe, la révolution de Juillet lui avait 
ouvert une nouveIle carriere, ceHe de l'indépendanee ; 
il s'1' engageait de jour en jour plus avunt., relevant une 
multitude . de questions que l'indifférence religieuse 
croyait éteintes, et appelant a son uide, pas toujours ti 
propos, mais toujours avee une ardeur effieaee, l'al
liance un lIeu oubliée de l'esprit religieux et de l'esprit 
de libertr.. 

Ce fut surtout en dehors de l'ÉgIise officielle, parmi 
les dévots Jaiques et les pretres sans charge d'ames, 
qu'éclatu d'ahord ce mouvement, et la question de la 
liberté d'fmscig-nement. m fut le premier drapean. 011 
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la ['éclama an nom du droit des familles, di, droit de 
1'Église, du droit de la Charte. t)n fit plus que la récla
mer : deux hommes jeunes, sinceres, ardcnts, bril
lants, l'un pair de France, l'autre moine, le comte de 
l\lontalembert et 1'abbé Lacordaire, entreprirent de la 
pratiquer; ils ouvrirent une école publique sans deman
der au ministre del'instrudion publiqüe, grand-maltre 
de I'Université, aueune autorisation. Traduits pour ce 
faH devant la Cour des paÍrs, en aout 1831, sous le mi
nistere de 1\1. Casimir. Périer, ils furent condamnés, 
comme ils devaient l'ctre aux termes des lois en vi
gueur; mais ils s'étaient défendus avec éclai; ils avaient 
soutenu et répandu, dans une portio n respeetable du 
public, l'idée, le dessein, la passion dont ils étaient eux
memes animés. La lutte au nom de I'Église était enga
gée, et engagée au sommet de I'État, au sein des grands 
pouvoirs constitutionnels. 

Le mouvement qui fermentait dans le catholicisme 
était plus profond que cette lutte mcme, eí il s'agissait 
de bien autre chose que de la liberté d'enseignement. 
A cóté de l'esprit de réaetion et de l'esprit de SOI1-

mission qui semblaient seuls présents et puissants 
dans l'Église catholique, un esprit nouveau, l'esprit, 
je ne veux pas dire de réforme, mais de rajeunisse
ment et de progres, tentait d'y pénétrer. Ces ten
dances diverses se marquaient plus nettement de 
jour en jour. Beaucoup de catholiques, pretres ou 
lalques, convaincus que la religion' ne reprendrait 
son empire sur les ¡Imes que si l'Église rcprenait toute 
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sa placr d:lIls l'État, rcpnrlalcnt ycrs ]'anl'Íl'll régime 
leuts regrets et lrnrs efforts, D'autres, plus sensés et 
plus pacifiques, pensaient que I'Église n'avait ríen de 
mieux a faire que d'occuper sans bruit ]a posítion que 
le régime nouvcaU lui avait faite, de chercher, dans 
l'alliance avec le llollvoir civil, sa force corilme sa su
reté, et de mettre a profit pour elle-meme, en s'accom
modar1t a leurs vicissitudes, le besoin qu'avaient de SOn 

concours les gouvernements divers pour le maintien 
de rordre socia1. Mais il y avait, parmi les catholiques 
sinceres, des esprits plus jeunes, plus sympathiques et 
plus hardis, a qui ni cctte ardeur rétrograde des uns, 
ni eette aUitude un peu subalterne des autres ne con
venaient, et qni aspiraient, pour l'Église, a des desti
nées plus fieres et plus fécondes. Ceux-lit regardaient 
l'ancien régime comme ruiné satis retour, la nouvelle 
société fran!;aise, son organisation, ses idées, ses insti
tutións comme définitivement vidorieuses; a leursens, 
l'Église catholique pouvait et devait les accepter hau
tement, en réc1amant dans ce régime sa propre indé
pendance et en usant de toutes les liberté s qu'il pro
mettait de fonder. Ainsi seulement elle retrouverait 
son inflnence avec son efflcacité morale, et grandirait 
de concert avec la société elle-meme, an lien de pré
tendre vainement a la rejcter dans un moule brisé, ou 
de se réduire a l'humble role d'allié soldé du pOUToir. 

Il y a"ait l3. le pressentiment d'une grande ffiuvre a 
accomplir, et un ifttelligent instinct des intérets supé
rieurs comíne des vraies rorces de la religion et de 
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l'Église chréticnnes. Par malheur eette cxcclIente cause 
eut alors pour principal champion l'homme le moins 
propre a la comprendre et a la servir. L'abbé Félicit(~ 

de la l\Iennais avítit débuté et brillé en attaquant indis
tinctement les principes comme les ten dances de la 
société moderne, et en soutenant les maximes-comme 
les souvenirs théocratiques; il inspira plus de surprise 
que de confiallce quand on le vit réclamer, au profit de 
l'Église, tous les droits de la liberté; OQ le soup!{onnait 
d'y chercher un moyen plulOt qu'un but, et de ne von
loir f'Église si libre que pour la rendre souveraine mal
tresse. Illaissa bientót éclater, je ne dirai pas son des
sein, mais sa nature personnelle, et comme on eut dit 
dans d'autrés temps, le démon intérieur qui le possé
dait. Esprit aussi superficiel qu'élevé, logicien aussi 
aveugle que puissant, tres-ignorant de l'histoire, 
capable d'aper!{us et d'élans sublimes, mais incapable 
d'observer les faits réels et divers, de les mettre a leur 
vraie place et de leur assigner leur juste v~leur, il pen
sait et écrivait toujours sous l'empire d'une idée exclu
sive qui devenait pour lui la loi, toute la loi divine; il 
érigeait en droit les plus extremes conséquences d'Ull 

principe incomplet, et s'enflammaitd'une violente haine 
contre les adversaires de son· absolue domination. 11 
était de plus sujet a cette sédudion que le talent supé
rieut' exerce souvent sur l'homme qui le possede, 
encore plus que sur ceux qui l'écoutent. L'idéc qui avait 
sa foi, le sentiment dont il était pénétré se présentaient 
a lui S01l8 de si beaux aspects, il dait si viVf~ment 
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frappé ue lellrS mórites et de leurs chn,rmes flu'en sr 
Jivrant au plaisil' de les coniempler ou rlc les peindre 

iI perdait toute faculté d'en apercevoir les errenrs OH 

les lacunes, meme les plus graves, et que, dans son en
thousiasme idolátre, il méprisait et détestait, comme 
des barbares et des impies, quiconque ne partageait pas 
ses adorations et ses sympathies. Les efl'ets naturels de 
eette passion du logicien et de l'artiste ne tarderent pas 
a se manifester dans l'abbé de la l\fennais : quand une 
fois il se fut plongé dans le speclacIe des mise res de la 
société humaine, des imperfeclions et des torts des gou
vernements, des souffrances matérielIes et morales du 
peuple, quand il eut appliqué a les peindre toute la 
puissance de son imagination et de son áme, il ne vit 
plus rien hors de lilo, nul autre fait, nulle autre ques
tion; le monde fut tout entier, pour lui, dans les 
sombres tableaux ou se déployait son talent. Cet ardent 
défenseur de l'autorité ecclésiastique absolue, qui avait 
fondé l' Avenir pour la conquete des liberté s de l'Église, 
devint peu a peu I'apótrc de la liberté absolue et uni
verselle; avec une sincérité tantót arrogante, tantót 
mélancolique, le théoricien théocratique se transforma 
en libéral, républicain, démocratc, révolutionnaire, et 
les esprits cIairvoyants purent de bonne heurc pressen
tir le jour ou les doctrines et les passions les plus anar

chiques trouveraient en lui leur plus éloquent et plus 
amer interprete. 

Les hommes sensés de l'Église catholique, entre 
al1tres la plupart des éveques. ne 5']" tromperent point. 

T. TTI. i 
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Compromettant par ses violences, meme quanJ il sou
tenait leur cause, l' Avenir leur parut bientot dangereux 
par ses doctrines, et tout en admirant encore.l'abbé de 
la lUennais, ils le regarderent comme un allié suspect 
qui pourrait bien devenir un ennemi. La cour de Rome 
les mit a l'aise en donnant raison a leurs méfiances et 
a leurs alarmes. Quand l'abbé de la Mennais et ses deux 
principaux collaborateurs dans l' Avenir, le comte de 
Montalemberl et l'abbé Lacordaire, porlerent aRome 

la question du mérite et de la durée de lcur entreprise, 
le pape Grégoire XVI les traita avec de grands égards, 
loua leurs intentions, et essaya d'assoupir ou de laisser 
tomber la contestation; illui en coútait de condamner 
un homme qui avait nagnere défendu avec tant d'éclat 
l'autorité ecclésiastique, et 'il espérait sans doute-Ie ra
mener en le ménageant. ~lais poussé á bout et par l'in
sistance intraitable de l'ahbé de la Mennais, et par la 
nécessité de mettre un terme au trouble de l'Église, le 
pape en vint enfin, dans son encyclique du 15 aouti832, 
a un blful1c formel et péremptoire, bien qu'exprimé 
en termes généraux et hienveillants. L'abbé Lacor
daire, avec une sagacité rare dans un esprit brillant 

et passionné, avait pressenti ce résuItat, s'était efforcé 
~'engager ses deux amis a le prévenir par une soumis
sion modeste, et ne pouvant les y décider, il avait seul 
quitté Rome, laissant l'abbé de la Mennais de plus en 
plus irrité dans son ame, et 1\1. de Montalembert encore 
charmé et retenu par son influence. Quand l'ency
dique du 15 aout 1832 cut paru, une nOllvelle scission 
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s'opéra; M. de Jllonfalembert el, si je He me trompe, 

tous les autres réducteurs de l' Avenir se soumirent a 
leuI' tour, plcinement et sans équivoque, bien résolus, 

queHes que fussent leurs pensées intimes, it se conduire 

en catholiques fideles. Reslé seul en proie a la lutte 
intérieure de son ancienne foi et des idées nouvelles 

qui grandissaient en lui SOtIS le souffle de l'orgueil of
f'ensé, l'abbé de la Mennais essaya d'abol'd de quelques 

apparences de docilité melée s aux résencs d'une colere 
mal contenue; et trouvant la cour de Romc décidéc á 

ne s'en point contenter, il s'engagea enfin, par la pu
blication des Paro/es d'un croyant, duns une révolte 
déclarée (lui devint hieniot une guene implacable 

contre le pape, l'Église romaine, l'épiscopat fran!;ais, 

les rois, la monarchie, toutes les autoI'ités, religieuses 
ou politiques, 'qui, selon lui, tenaient sous un joug 
odieux les esprits et les peuples, et leur ravissaient la 

liberté et le bonheur auxquels ils avaient droiL 

Ainsi tomha ceUe premierc tentative pour réformer, 
110n pas la doctriue rcligieuse, mais l'aUitude politique 

du catholicisme, et pour rétablir, entre l'Église catho

lique el la société moderne, non pas seulement une 

f'roide paix, mais une vraie et féconde harmonie. La. 

pensée était grande et I'épondait a un grand intéret 

social. Par son esprit faux et son fougueux orgueil, 
l'abbé de la Mennais l'entraina, ponr un temps, dans son 

propre naufrage, en l'associant a ces reveries et a ces 
passions antisociales ({ui out toujours porté et porteront 

toujours, partont oú elles pénétreront. ]'a.narchie ly-
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ranllique an lil'll dc' la liberté pt l,~ chaos al! lieu du pro

gres. Une seule question, la question de la liberté d'en
seignement, resta debout sur les ruines de l' Avenir, 
déplorablement aggravée et envenimée par la polé
mique générale dont elle avait été, sinon le principal 
objet, du moins la premiere origine. M. de J\lontalem
beft, l'abbé Laeordaire et lems amis, en se séparant 
hautement de l'abbé de la Mennais rebelle a l'Église, 
reporterent, sur la lulte spéciale engagée entre l'Église 
et ITniversité, toute leur ardeur. La, ils trouverent 
l'épiseopat fran!;ais, sinon déjit prct it les suivre, du 
moins disposé a les soutenir dans le combat. C'était 
surtont en matiere d'édllcation qne les éveqlles con sel'
vaient, dans leurs rapports avee l'~~tat, des souvenirs et 
des désirs d'indépendance ; ils avaient a défendre leurs 
pf'opres établissements d'instruction secondaire, les 
petits séminaires, eoneurrents redoutables des colléges 
de l'Université; ils protégeaient plus 011 moins ouver
tement les congrégatiolls religieuses, Jésuites, Ligo-
1'istes, Dominieai1l8 ou autres qui fondaientdes maisons 
d'édueation. lIs élaient ainsi les rivaux naturels de ru
niversité el les alliés natu1'el8 des homme8 cngagés 
contre elle, au noto de la liberté d'enseignement, dans 
une guerre de jour en jour plus vive, p1'écisément 
Pílree qu'elle s'était eoncentrée cont1'e un senl adver
saire et sur un seul objet. 

Aux prises et avec les chefs offieiels et avec les har
dis volontaires de l'Église, l'Université ne tronvait pas, 

dans la soeióté l:üque elle-mAme, tOllt l'''PIlll i qll'"llp 
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aUl'ait pu en espérer. Non-seulement beauc.;oup de fa
milles catholiques accueillaient les méfiances rcligieuses 
du clergé; non··seulement les libéraux ardents per
sistaient de lem cOté a taxp.r l'Université de higo
terie en meme temps que de despotisme; a raison 
meme de son caractere essentiel et de la pensée qui 
avait présidé a sa fondation, elle rencontrait, dans une 
certaine région de la société fran!;aise, peu de confiance 

et de sympathie. Quand l'empereur Napoléon? en créant 
l'Université, lui donna surtout ponr mission de rendre 
a l'instruction secondaire, aux études littéraires et 
classiques, leur force et lem éclat, il était guidé par un 
instinct profond de notre élat social, de son histoire, de 

su nature et de ses besoins; il savait qu'apres les prodi
gieu'x houleversements de notre Révollltion, apres la 
chute violente detoutesles existences hautes, au milieu 
de tant de forLunes nouvelles eL soudaines, pour consa
erer de tels résultats, pour sanctionner, en quelque 
sorte, le triomphe des classes moyennes et assurer leur 
influence, il íalIait cultiver et développer dans ces 
classes les études fories, les habitudes du travail d' es
prit, Je savoir, la sllpériorité inteIlectuelIe, et par la Jes 
montrer, les rendre en eITet dignes de leur rango n·fal
lait qu'au meme moment ou la France nouveIle prou
vait sa force et se couvrait de gloire sur les champs de 
bataille, elle fit dans l'ordre civil les me mes preuvcs et 
jetat le meme éclat. Des magistrats, des administrateurs, 
des avocats, des médecins, des professeurs capables, 
savants, leUré8, ce n'es! [las seulement le hesoin inté-
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riem d'un peup1e} e'est sa dignité, c'est son erédit dans 
le monde. C'était surtout a former ces grandes profes
sions, ces portions les plus élevées des ~lasses moyennes 
que l'Université était vouée. Beaueoup de familles de 
l'ancienne noblesse fran~aise ne voyaient pas sans hu
meur ce foyer d'activité et de force sociale ou la bour
geoisie venait s'élever an niveande ses laborieuses 
destinées; et elles ne s'étaient pas encore décidées a 
envoyer aussi leurs enfants dans eeUe arene eommune 
pour y acquérir les memes moyens de succes, et S'j 

préparer a reprendre, par l'intelligence et le travail, 
leur place dans l'État. 

C'était en présence de tons ces faits et tic ton s ces 
adversaires que j'avais a préparer et a discuter publi
quement une loí sur l'instruction secondaire, c'est-a
dire a résoudre encore une fois, pour l'instruction pu
blique en France et dans ses plus difficiles parties, 
l'éternel probleme de la concilialion du pouvoir et de 
la liberté. 

Une seule solution dait honne : renoneer compléte
ment au príncipe de la souveraineté de l'État en matii:lre 
d'instruction publique, et adopter franchement, avec 
toutes ses conséquences, celuí de la libre concurrenee 
entre I'État et ses rivaux, laiques ou ecc1ésiastiques, 
particulíers OH corporations. C'était la conduile a la 
fois la plus simple, la plus hahile et la plus efficace. 
Elle réduisait tous les adversaircs de l'Université an 
silencc en satisfaisant, d'un seul coup, a leur plus 
bru~'ante prétention, el, en memc temps, elle 1cur im-
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posait, pour rester en lice, de continuels· eHorts, car 
l'État restait maUre de donner, a ses propres établis
sements d'instruction, tous les développements, tous 
les mérites que l'intéret social ou le "rou public pou
vaient réclamer. Aucun des prétendants a l'enseigne
ment n'avait a se plaindre, car ils avaient le plein et 
libre usage de toutes leurs armes; mais c'était I'État qui 
fixait lui-meme le niveau de la lutte, acceptant ainsi, 
au moment ou il abandonnait son empirc, la salutaire 
obligation de ne rien épargner pour maintenir ou res
saisir sa supériorité. 

L'expérience, qui enseigne en généralla réserve et la 
pmdcuee, m'a donné la le~on eontraire; quaud on a 
raison, on a bien plus raison et on pent risquer bien plus 
qu'ou ne eroit. n valait beaucoup mieux, ponr I'Univer
sité, accepter hardimentla luUe contre des rivaux libres 
que défendre avec embarras la domination et le pri vilége 
contre des ennemis acharnés. Le premier ébranlement 
une fois passé, elle était en état de soutenir ecUe lutie, 
non-seulement avec sucees, mais avec éclat, et elle y 
eut bientot gagné en puissance autant qn'en dignité. 

Mais tout repoussait, sous le gouvernement de .Juil
let, ectte politique complete et hardie que, malgré sa 
faveur pour I'Église, la Restauration n'avait pas osé 
tenter. L'immense majorité dn publie, je pourrais dire 
le public voyait dana la liberté eeclésiastique le pré

curseur el l'instrument de la domination ecclésias
tique, objet d'antipathic et d'efTroi. L'esprit lalqne, 
devenn si puissant. restait aprement méfiant, et ne se 
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croyait pas en súreté si ses rivaux déployaient, cumUle 
lui, el peut-etre contre lui, les liberté s qu'il avait COll

quises sur eux. Les traditions de la vieille monarchie 
frall~aise venaienl en aide, sur ce point, aux passions 
de la France nouvelle; nos anciennes lois sur les rap
ports de l'État et de l'Église, sur les iDterdictions ou 
les entraves imposées aux eongrégations religieuses, 
étaient invoquées eomme le rempart des eonquetes 
líbérales. A ces méfiaDees géllérales et historíques, la 
Révolution de f830 en avait ajouté de nouvelles, plus 
directes et plus personDelles. L'État et l'Église ne sont 
vraimeDt en bons rapports que lorsqu'i1s se croient 
síneeremellt acceptés l'un par l'autre, ct se ticnnent 
ponr assurés qu'JIs De portent mutuellement, iL leurs 
príncipes essentiels et a leurs destínées vitales, aueune 
hostilité. Telle n'était pas malheureusemenl, depuis 
'18:30, la disposition mutuelle desdeux puissances; elles 
vivaient en paix, non en intimité, se soutenant et s'en
lr'aidant par sagesse, non par confianee et attachemellt 
réciproque. Au sein mcme de l'Église officielle et 
ralliée au pouvoir nouveau, apparaissaienl SOllvent des 
regrels el des arriere-pensées favorables an pouvoir 
déchu, el l'~~glise a son tour se voyait souvent en pré
seDee de l'indifférence irouique des disciples de Vol

taire ou de l'hostilité brutale des séides de la Révolu~ 
tion. Les ardents apOtres de la liberté d'enseigDement 
aggravaient eux-memes les obstacles que lui opposait 
cel état des partis el des esprits; les emportements tonr 
a tour théocratiques el démocl'aliques de l'abbé de la 
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;lJennais redoublaient les méfiallces et les coleres civiles 
les plus di verses, celIes des conservateurs comme celles 
del' libéraux, celIes des magistrats comme celles des 
avocats et des étudiants. Quiconque eut donné alors an 
gouvernement le conseil de renoncer absolument, en 
matiere d'instruction publique, a la sOllveraineté de 
rÉtat, au rég'üne de l'Université, aux entraves de l'É
glise et des congrégations religieuses, et d'encourir, 
sans précautions fortes, la libre concurren ce de tant de 
rivaux, je ne veux pas dire d'ennemis, eut passé pour 
un Jésuite secret, 011 pour un lache déserteut', ou pour 
un aveugle reveur. 

Sans me rendre. de toutes ces difficultés, un compte 
aussÍ cIaÍr que je le faÍs aujoutd'hui, j'en avais, en 1836, 
un vif instinct, et j'en fis, soit dans la préparation, soH 
dans la tliscussion du projet de 10i sur l'instruction se
condaire, la regle de ma conduite. Je concentrai sur 
trois points mon dessein et mon etrort: maintenir 
I'Université, fonder a cOté d'elIe la liberté, ajourner les 
diverses questions dont l'état des partis et des esprits ne 

permeUait pas une bonne et efficace solution. Je pris 
I'Université, son organisation et ses établissements 
d'instrnction, comme un grand fait accompli et bon en 

soi, qui pouvait elre amélioré et devait elre adapté au 
régime constitutionnel, maisqn'ilne faHait pas remettre 
en discussion. Je soumis l'Université a la libre concur
rence de tous ses rivallx, sans distinction ni excep
tíon, et sans imposer a aucun d'eux ancune con
dition particuliere. Je renvo)"ai a d'autres temps et it 
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d'autres lois les questions qui ne tenaient pas essen
tiellement au principe que je voulais fonder, entre 
autI'es ceHes que soulevaient les petits séminaires, lel' 
congrégations religieuses et les divers établissements, 
ecclésiastiques ou lalques, qui avaient été l'objet de me
sures spéciales, soit de faveur, soit de rigueur. 

Dans un projet ainsi con!;u, il y avait, je n'hésite pas 
a le dire, acte de désintéressement et de courage. En 
maintenant fermement l'Université et en acceptant 

franchement la liberté, j'encourais a la fois les attaques 
et des libéraux opposants, et d'lln grand nombre de 
conservateurs mes amis. En me refllsant a rcmettre en 
question l'établissement uniyersitaire et le régime ex
ceptionnel de certains établissements ecclésiastiques, 
je fermais l'arime aux systemes nouveaux et aux vieilles 
passions. Mon projet de loi avait une apparence de 
timidité en meme temps que d'obstination, et je me 
condamnais a défendre partout des positions tres-me
nacées, au lieu de me donner les plaisirs et les chances 

d'une grande gucrre en rase campagne, contre une 
seule SOl'te d'enncmis. 

Le débat m'apprit que, malgré ma prudence dans 
J'entreprise, j'avais encore été trop confiant dans mon 
espérance. M. Saint-Marc Girardin fit, au nom de la 
commission de la Chambre des députés, un habile 
rapport, modele de cet art, oil il excelle, de marcher a 
son but en se jetant tantót a droite, tantót a gauche de 

la route directe, et de faire allernativement, avec une 
impartialité complaisante, la part des idées contraires. 
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sans déserter sa propre idée eomme sans s'y enfermer 
tout a faiL En apportant au projel de loi d'assez nom
breuses modifieations. ce rapport en confirmait eepen
dant les principes et en laissait intads les résultats 
essentiels. Quand on vint a la discussion, M. de Traey 
et 1\1. Arago, l'un ayec une honnele tristesse, l'autre 
avec un peu de fasie savant et de plaisanterie lourde, 
attaquerent le projet de loi eomme incomplet, étroit, 
uniquement destiné a réparer !;a et la l'édifice univer
sitaire, quand il aurait fallu constrnirc un grand et 
général systeme d'instruction publique. Ils exposaient 
leurs propres idées et la loi ql1'ils auraien! faite eux
memes, bien plus qu'iIs ne discutaient celIe dont la 
Chambre était saisie. Je redoutais peu ces attaques gé
nérales et vagues qui ne touchaient pas a la question 
fondamentale que mon projet tentait de résoudre. l\Iais 
bientot des députés de moindre renom, et quí n'appar
tenaient pas tous a l'opposition, dirigerent leurs attaques 
sur ce point délicat. Inquiets des suites de la liberté, 
surtout de la liberté ecclésiastique quí était, a leurs 

yeux, l'instruction puhlique livrée allX Jésuites, ils 
demandcrent, d'une part, que les petits séminaires 
fllssent soumis a toutes les conditions imposées par la 
loi aux établissements privé s d'instruction secondaire, 
d'autre llart, que tout chef d'nn tel établissement füt 
tenn, non-seulcment de preter le serment politi~ue) 
mais encore de jurer qu'il n'appartenait a ancune as
sociation OH corporation non autorisée. Je réussis a 
faire écarler le premier de ces amendements; mais 11' 
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seeond fut adopté. C'était ill1poser, á la liher'll~ de l'F~
glise catholique et de sa milice en ll1atii~re d'enseigne
ll1ent, des restrictions particulieres, d enlever a la loi 
proposée ce grand caractere de sincérité et de droit 
commun libéral que j'avais eu a coour de lui imprimer. 
Seul parmi les orateurs qui prirent part a ce débat, 
M. de Lamartine, qui n'était alors ni de mes adversaires, 
ni de mes amis, comprit bien l'imporlance de ce carae
tere et le mérite de la loi qui le consacrait : «( J'en

tends depuis quelques jours, dit-il, el a cette tribune et 
sur ces bancs, heaueoup de membres d'opinions oppo
sées déclarer qu'ils donneront une houle noire a ceUe 
loi. Je m'en afflig'e. Les uns se préoccupent de ce fan
tome de jésuitisme que l'on fait sans cesse apparaitre 
iei, et qu'il faudrait déclarer plus puissant que jamais 
s'il avait la force de nous faire reculer devant la liberté. 
Les autres semblent appréhendel' que le clergé ne pos
sede pas exclusivement la jeunesse, et que l'esprit du 

temps, représenté ,par l'Université, n'exerce le mono
pole sur l'élément traditionnel et religieux représenté 
par des corps enseignants. C'est précisément a cause 

de ces mécontentements des partis opposés que je vo
terai et que je conjure la Chambre de voter la loi avee 
une plus cerlaine conviction. Quoi? Apres sept ans 
d'attenle, apres une révolution faite pour oblenir ceUe 
liberté d'enseignement, apres qu'elle a été demandé e 
par les opinions les plus diverses, et inscrite dans la 

Charte comme une condition synallagmalique du gou
yernement de 1830, HOUS irions la rejeter an ministre 
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sincere el courageux qui nons l'ofI're, ft faire penser 
ainsi a la France et ill'Europc que la sphere de la lilJcrlé 
n'est pas assez large pour nous contenir tous, ct que 
nous ne voulons de liberté que pour nous! Non, j)Jes~ 

sieurs, cela n'esl pas possible! Hatons-nous, malgré les 

inconvénients, malgré ce serment impolitique, malgré 
ces restrictions plus ou moins genantes, hatons-nous 
oe voter la loi. C'est un gage de liberté que tous les par~ 
tis se donnent involontairemententre vos mains contre 
l'intolérance religieuse ou la tyrannie athée, et que plus 
tard on ne pourra plus nous arracher. ) 

La loi fut votée en effet par la Chambre des députés; 
mais peu de jours apres, le cahinel fut dissous; je sortis 
des affaires, et mon projet tomba ayec moi, sans aller 
jusqu'a la Chambre des pairs. S'il fUt resté tel que je 
l'avais présenlé d'abord, peut-etre, malgréquelqu~s in~ 
cohérences et quelques lacunes, eut-il suffi a résondre 
la qnestion de la liberté d'enseignemenl, el a prévenir 
la lutte déplorahle dont elle devint plus lard l'objet. 
Mais, par les amendements qn'il ayait subis, ce projet 
de loi, en restreiguant expressément, surtout ponr l'É~ 
glise et sa mili ce, la liberté que]a Charteavait pro mise, 

envenimait la querelle an lieu de la vider.Il ne méritait 
plus ancnn regret. 

J'avais entrepris, par ce meme projet, (le ponrsuivre 
la solution, déjil commencée dan s ma loi sur l'instruc
tion primaire, d'nne qnestion dont les esprits ont été 
naguere vivement préoccupés, la question de l'ensfli
gnemcnt jJltel'm¡~djaiI'P et pratique qui convienL ú des 
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professions et it des situations sociales sans lien néce8-
saire avec les études savantes, mais importantes par 
leur nombre, leur activité et lenr influence sur la force 
et le repos de l'Etat. Les écoles primaires supérieures 
étaient le premierdegré de cet enseignement qui devait 
devenir plus complet et plus spécial dans les colléges 
communaux de second ordre, et trouver aussi une 
place daos les grands colléges de l'État et des villes, sans 
que le haut enseignement liUéraire et scientifique, né· 
eessaire et eommlln a toutes les professions libérales, 
eut it en souffrir. La liberté de l'enseignement géné
ral et le développement de l'enseignement intermé
diaire, c'étaient la les deux idées essentielles de mon 
projet de loi; elles tomberent it la fois. 

Je n'ai rien a dire d'une multitude de mesures spé
ciales dont, pendant ces quatre années de mon admi
nistratiol1, les établissemenls d'instruction secondaire 
furent, pour moi, l'objet. Les grands problcmes de cet 
important degré de l'instruction publique sont les 
seuls sur lesquels faie a ereur de rappeler mes 
vues et mes lravaux. !\Ia sitllation était il cet égard, I't 
fai déjil dit pourquoi, hien plus compliquée et plus 
difficile qu'en maticre d'instruction primaire : j'ai dé
fendu l'Université contre d'impatients rivaux donl j'ai 
reconnu les droits, et dans l'Université les grandes 
études classiques contre de frivoles novateurs dont je 
n'ai pas rcpoussé les légitimes vreux. Quand rai voulu 
innover moi-meme et résoudre, sur la liberté d'en
~cignement, les questions qu'avait po!'éc!' la Charte. 
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je n'ai fait que des tentatives modestes, el pourtant 

j'ai plus tenté qu'accompli. Les bons esprits qui pren
dront la peine d'y regarder jugeront si ce fut ma faute, 
ou ceHe du public auquel j'avais affaire, auversaires et 
amis. 



CHAPITRE XVIII 

INSTRUCTION SUPÉRlEURE. 

Disposition des esprits de 183211 1837, quant a l'instruction su
péricure.-Réformes et innovations nécessaires. - Comment 
je les entreprends.-Chaircs vacantes au Collége de France.
Nommation de MM. Eugime Burnouf, Jouffroy, Ampere el 
Rossi.-Mcs relations personnelles avoc eux. - Créalion de 
la chaire de droit constitutionnel dans la Faculté de droit 
de Paris.-Nomination de M. Rossi.-Opposition a SOn couro. 
-M. Auguste Comtc et la phílosophie positive.-Des procédés 
des Chambres envers les savanls et les leltrés. - Du cumul 
des emplois.-Des logemcnts.-- I,ettre de M. G eoffroy Saillt
Hilaire. - Savants voyageurs. - MM. Victor Jacquemont el 
Champollioll jeune. - De l'introdnction dn principe de la 
liberté dans l'instrllctíon supérieure.-·Des agrégós. - De h 
décentralisation dans l'instruction supérieure.-De ¡'absence 
de toute disciplil\e moral e datIs I'insturction snpérienre.
Moyen d'y portcr remede. 

Ma situation, comme ministre de l'instruction pu
blique, était infiniment plus commode quand il s'agis
sait de'l'ínstructíon supérieurc qu'cn maticre d'instruc
tion primaire ou secondaire. Je ne rencontrais point 
de forte opinion publique qui me pressat d'accomplir, 
dans le haut enseigncment, quelque rnuvre générale et 
nouvelle. Je n'étais la en présence ni d'un ardent appel 
a la liberté, ni d'une rivalité acharnée. Dans les scicnces 
mathématiques et physiques, la snpériorité et l'indé
pendance desécoles fran!;aises étaient reconnues. Dans 
les leUres, la philosophie el l'histoire, notre cnseig'nc-
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ment pu blie yenait ton t réecmment de se déployer avec 
sueees et de faire ses preuves de liberté. Le gouverne

ment de la Restauration étaít modéré, meme quand il 
eédait i.t ses mauvaises pentes; les cours de la Sorbonne 
ouverts, fermés et rouvcrls tour i.t tour, avaient montré 
que ses rigllellrs n'avaiellt rien d'irrévoeable. n était 
certain que le gouvernerncnt de 1830 apporterait, a la 
liberté des' esprits, encore moim d'entraves. En fait 
(I'instruetion supérieure, l~ public, i.t eeUe époque, ne 
souhaitait et ne craignait a peu pres rien; il n'était 
préoccupé, i.t cel égard, d'áucune grande idée, d'aucun 

.. impatient désir; l'alnbition intellectuelle faiblissait 
devant l'ambition poli tique ; le hant enseignement, tel 
qu'il était eonstitué et donné, suffisait aux besoins pra
tiques de la société qui le considérait avec un mélange 
de eontentement et d'insoucianC'e. 

le ne partageais qu'a moitié le premier de ces senti
ments, et pas du tont le second. L'instruction snpé

rieure ne manquait, a conp sur, a Paris, ni de force, 
ni de dignité, ni d'écIat. Dans l'Université, les facultés 
des lettres, des sciences, de droit et de médecrnc comp
taient des chaires nombre uses, variées et occupécs par 
des homrnes érninents. En dehol's de l'Université el 

étrangers a son régirne, le Collégc de France, le Jardi 11-

des-Plantes, les diverses écoles spéciales assnraient l'in
dépendance comme l'étendne du hant enseignement, 
et ne permeUnient pas cIne l'esprit .exclusif on la rou

tine d'un corps unique s'en pussent emparer. Dans le 
choix des maltres et dans l'enseignement meme, le 

T. 111. 8 
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mérite et la liberté ll'étaient pas sans garanties; soit par 
la présentation de candidats, soit par le concours. les 

corps ehseignants et savants, les facultés, les écoles 
spéciales, l'Institut avaient, sur les norñ!nations, une 

juste part d'influence. Le gouvernement ne prétendait ú 
intervenir etn'intervenait en efl'et dans l'enseignement 

que pour nommer les. professeurs selon les regles éta

blies, et pour maintenir, dan s les cours, l'ordre publico 
Ni l'efficacité pratique pour lesjeunes gens destinés aux 

diverses professions liberales, ni le luxe intellecÍlwl 
pour les amateurs d'espril et de science ne manttuaieut 

ú ce grand ensemble d'instruction supérieurc. Cepell

dant elle était, Ú ll10n avis, loin de satisfaire, dan s Ja 

France eIlW~re, aux besoins sérieux de la CÍvilisatioll , 
fran!;aise, et surtout au développement moral des géné-

rations pres d'atteindre a l'llge d'homme et d'entrer, it 
leur tour, en possession du sort de la patrie comme 
de leur propre destinee. Il y avait lú, dalls I'intéret de 

l'intelligeIlce, de la liberté et de la ll10ralíté nationales, 

de vastes lacunes dont le public ne s'inqllidait guere, • 

mais dont j'étais tres-fmppé, et (lile j'avais ú creur de 

remplir. 
Je n'eus garue cependant d'entrepri.mdn', des le dé

but, les réformes et les innovations que.-je me propo

sais. De tous'les départements ministériels, l'instruétion 
publique est peut·étre cellli ou il importe le plus au 

ministre de ménager l'opinion de~ homm¡;s qui l'en
toureot, et de s'assurcr leur appui dans ses entreprises, 

car ils oot les droits et ql1elqllefois les Ilrétcntions d(' 
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gens d'esprit par profession, accoutumés it faire, du rai

sonnement et de la pensée, un continuel et tres-libre 
usage. Dans atlcune branche du gouvernement, le choix 
des hommes, les relations du chef avec seo associés, 
l'influence personnelle et la confiance mutuelle ne 
jouent un si grand role. A vant de toucher, dans le haut 
enseignement, a des ~Iuestions diffieiles et qui sommeil
laientcncore, je voulais avoir acquis, parmi les maUres 
des grandes écoles, des collaborateurs, je dirais mieux 
des amis disposés et propres a me seconder. 

Le sod m'en fournit bientot des occasions naturelles : 
. dans la premierc année de mon ministere, qllatr·c 
chaires, les chaires de langlle et philosophie grecqllcs, 
de langue el littéraluré sanscrites, de littératuré fran
~aise el d'économie poliliqlle, vinrent a vaquer au Col
lége de France. Les homtnes dont la mort créait ces 
vides, MM. Thllrot, de Chézy, Andrieux, J.-B. Say avaienf, 
clans le monde leUré, des noms tous honorés, quelques
uns célebres ct populaires. llleur fallait de dignes suc
cesseurs. Je ne pouvais les choisir que parmi les candi
dats présentt;s par le Coll¿ge de France el l'Institut, etje 
devais m'attendre, pour dcux au moills de ces ehaires, a 
des prés~ntations diverses et disputéesqui feraient peser 
sur moi l'embarras et la responsabilité des ehoix. Je ne 
connais gllere l'embarras, et je ne erains pas la respon
sabilité. La chaire de langue et de littérature sanserites 

n'était l'objet d'aucune eoncurrenee; présenté a la fois 
par le Collége de Franee et par l' Aeadémie des inserip
tioos, jeunc alors et destiné á monrir jellue encore, usé 
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a."Va.nt le \emps l)arla passion pt 10, travaH (\0, la science, 

M. Eugime Burnouf était comme nommé d'avance par 

tous les savants orientalistes de l'Europe, et je n'eus 

quele plaisir de faire officiellement confirmer lenr sllf

frage. Pour les chaires de philosophie grecquc, de ¡it

térature fran~aise et d'économie politiquc, ma situatiog 

était moins simple: parmi les candidats présentés par 

le ColIége de France se trouvaient MM. Jouffro-y, Am

llere et Rossi, qu'on savait mes amis et dontje désirais 

onvertement le succes; mais 1\1. Jouffroy était engagé 

dan s les luttes philosophiques de l'école spiritualiste 

contre l'école sensualiste du dcrnier síecIe; au líeu de 

M. Ampere, l' Acad~mie fran¡;aise avait préscnté, ponr 

la chaire de littérature, l'un de ses plus honorables 

membres, M. Lemercier, poete brillant malgré ses 

chutes et critique éminent malgré le déréglement de la 

plupart de ses CEuvres; 1\'1. Rossi, réfugié d'Italie, pro

fesseur a Geneve, n'avait encore en France qu'une de 

ces répulations aisémcnt acceptées tant qu'elles demeu

rellt loinlaines, mais qui rencontrent, des qu'elles se 

rapprochent, des adversaires el des rivaux. L'Académie' 

des sciences morales et poli tiques opposait a eette call

didature ceHe de son secrétaire perpétuel, l\I. Charles 

eomte, homme d'études sérieuses, d'opinions consciell

cieuses, d'un caractere aussi ferme que droit, et gendre 

de M. J.-B. Saya qui l'on ehcI'chait un SlH.:ceSSelll'. 

Évidemment l\1~1. A1npere, .louffro-y et Rossi ne pou

vaient etre portés au sommet dc l'enseignement public 

san~ sllsciter de Yivc~ jalollSie¡;, el. ¡;allS fairE' taxe!' 
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d't:spl'it de partí Ol! de coterie, Oll de faveur persounelIe 

et prématurée, le pouvoir qui les y appellerait. 

Je n'hésitai point : malgré les humeurs et les attaques 

que je prévoyais, MM. Ampcre, Jouffroy et Rossi furent 

nommé~, COl11lJlC i\I. Eugtme Burt1ouf, aux chaires qtii 

vaquaient. 

Je n'avais alors, avee M. Ampere, point de relation in

time et habituelle; il n'avait encore aeeompli aueun de 

ces voyages ni produiL auenn de ces ouvrages qui ont 
montré en lui tour u tour un saguee obscrvateur du 

temps présent et un savant critique des tel11ps anciens, 

également eurieux des homIlles et des livres, aussi em
pressé u l'echercher et aussi habile a démeler la vérité 

dails les tombeaux de l'Égypte que dans les rochers de 

la Norwégc, et vivant avee la l11eme fal11iliarité intclli

gente au milieu des ruines de Roine et dans les grandes 

villes improvisées de la démoeratie amérÍCaine. ItIais 

quoique jeune, comme 1\1. Eugene Burnouf, M. Ampere 

s'etait déjil distingué en 1833, d'abord dans un cours 

de littératur,e générale qu'il avait fait a MarseilIe, puis 

eomme suppléant de MM. Villemain et Fauriel dans 

leurs chaires de Iittérature fran(;aise et étrangere. C'é

tait l'un des esprits les plus actifs, les plus laborieux et 

les plus ingénieux dans cette génération de lettrés phi-

10sopItes qui entreprenaient, je ne dirai pas de renou

veler,l'expression serait aussi fausse qu'impertinente, 

mais d'agrandir et de raviver les leUres fran(;aises, un 

peu menacées de langneur, en leur ouvrant, daD;s le 

monde aneien et moderne, de nouveaux espaces pour 
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y faire, SUIIS Jeur drapeau, de fécondcs cOlllJuetc3. La 
querelle des romantiques et des c1assiques a été, 
comme toutes les querelles, l'occasion de prétentions 
fantasques et d~exagérations puériles; mais elle révélait 
en Europe une nouvelle pbase de l'esprit humain, et en 
France un beso in prof?nd de l'esprit national. La lit
tér.ature de l'Empire nous avait rendu un importailt ser
vice, trop oublié j elle avait tiré les lettl'es des dérégle
ments et des déclamations révolutionnaires, et les avait 
ramenées sous l'autoritéde la tradition, du bon !!cns 
el du goüt; mais si la tradition, le bon sens el le goüt 
dirigent et reglent, i1s n'inspirenl pas; il l'esprit dans 
ses travaux, comme aux navires sur I'Océan, il faut du 
vent aussi bien qu'une boussole : le souffle inspirateur 
manquait a notre littérature quaud l'école romantique 
aUa le chercher a des sources nouvelles, les littératures 
étrangeres et la liberté. Ce fut la son caraclere original 
el son vrai mérite. Elle n'a pas donnó tonto ce qu'elle 
avait promis; c'esI le sort des prome8s~s humaines; 
les ceuvres sont rarement au nivcau des tentatives; 
mais elle a imprimé aux leltres fran(;aises un mouve
ment qui n'a manqué ni d'écIat, ni d'effet, et doní ses 
adversaires se sont ressentis aussi bien que ses adeptes. 
M. Ampere me parut, en 1833, tres-propre a seconder, 
dans l'enseignement public, cette renaissance littéraire; 
etj'ai la confiance que tout ce qu'il a fait depuis cette 
époque, ses voyages et ses íravaux, cette singuliel'c al
liance de courses aventurcuses et d'étllde8 patientes, 
ceUe infatigable ardeur intelleetuelle, si désintéressée, 
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si variée et toujours jeune, ont bien justifié le pressen

timent qui décida mon ehoix. 

En appelant l\L Jouffroy a la chaire de philosophie 

grecque et latine, j'agissais, non par pressentiment, 

mais avec pleine connaissance et confiance. A peine 

sorli de I'École normale, ce jeune ·philosophe m'avait 

inspiré heaucoup d'estime et un intéret affecJueux. Il 
y avait en lui~ daps son ame comme dan s sa figure, un 

beau et aimable mélange de ficrlé et de douceur, de 

passion et de réserve, d'indépendance un peu ombra

gellse et de dignilé tranquille. C'était un esprit parfai

tement libre et meme hardi, avec un gout naturel pOllr 

l'ordre et le respect; capable d'entrainement téméraire, 

mais sans entetement, et toujours prct a s'arreter ou a 
revenir sur ses pas, pour écouter les le!(ons de la vie OH 

considérer les diverses fac~s de la vérité. 1I avait l'im:t·. 

ginatiqn viye et la réflexion lente, plus d'abondance et 

de finesse que de puissance dans la pensée, plus d'ob

servation progressive que d'invention premiere, et 

quclquc prnchant a s'engager dans des vues ingénieuses 

ou des dédllclions subtiles flui auraient pu l'égarer si sa 
droiture de cmur et de sens ne l'avait averli et con

trnu. Je n'ai point connll d'homme plus sérieux ni p,Jus 

sincere, dans ht science comme dans la vie; et son or
gueil meme, cal' il en avait, ne dominait ni sa con

~cience, ni §{l misan. Qll{llUl je le lis nammcr au ColMge 

de France, il avait déja déployé depuis qljinze ans? soit 

dans l'intérietlr de l'École normale, soit a la FacuHó des 

¡ettres, SOI1 rare talent pon!' le haut emeig-nemcnt phi-
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losophique; ilsiégeait depuis dix-huit rnois clans !lit 

Chambre de¡; députés, et s'y montrait un juge aussi 
seosé que libre de la politique, suns intention d'y deve
nir un grand acteur. n était de ce petil nombre d'ex~ 
cellents esprits ouverts á l'expérience qlloiqne voués a 
la spéculation, et en qui la vie publique éclaire et regle 
la pensée au líeu de l'enivrer. 

Trois ans apres sa nomination, il fut atteint du mal 
auquel, sept ans plus tard, iI devait succomber. Sa poi
trine gravernent menacée lui rendait nécessaire, non
senlement le repos, mais l'air doux el challd du Midi. 
Il était marié et presqne sans fortune. Je lui offris une 
mission en Italie, il Florence et a Pise, oú jI pourrait 
se rétablir en faisant il loisir des études sur l'état de 
l'instrudion publique en Toscane, et des recherches 
dans les manuscrits de ses bibliotheques. Dans les jour
naux et dans les Chambres, une légereté dure et brutale 
a sonvént attaqué ces faveurs accordées, sous des pré
textes plausibles, pour des causes tres-Iégitimes. Je n'ai 
jamais tenu compte de ces attaques. Quel plus digne et 
plus utile emploi peuvent recevoir les fonds destinés a 
l'encourageinent des lettres que de soutenir, dans les 
difficultés de la vi e, la force et le courage des hommes 
qui les honorent? M. Jouffroy accepta la mission que je 
lui proposais ; et je prends plaisir a retrouver dans les 
lettres qu'il rn'écrivit d'Italict, la preuve qu'clle lui ful 
bonue ponr la trallqniUité de son esprit comme puur la 

prolongation de sa vico 

i Pieces histol';,¡nes, nO Y. 
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J'étais lié depuis plusieurs années avecM. Rossi. Le 
duc de Broglie, qui l'avait beaucoup vu a Geneve et a 
Coppet, m'avait souvent parlé de lni. Avant 1830, il 
avait fait a Paris des voyages pendant lesquels nous 
avions beal1conp causé. Il était devenu l'un des colla
borateurs de la Revue franr;aise dont je dirigeais la pu
blication. Les divers cours sur le droit, l'économie 
politiqne et l'hisloire qu'il avait faits a Geneve, et son 
l'raité de droit pénal pllblié a Paris en 1828 l'avaient 
placé en Europe parini les maitres du haut enseigne
ment, soit par la paro le, soit par les écrits. Depuis 1830, 
iI avait pris, aux affaires générales de la Suisse, une 
part active et inflllente; le canton de Geneve l'avait élu 
son représentant a la grande Diete réunie a Lucerne 
en 1832 pour revoir et modifier l'organisation de la 
Confédération helvétique; la Diete l'avait nommé 
membre de la commission chargée de réviser le pacte 
fédéral, et la commission l'avait pris pour son rappor
teur. II avait manifesté ses principes et fait ses preuves 
comme actear politiquc aussi bien que comme publi
ciste. Je savais ce qu'il ayait été en Halie,. ce qu'il était 

en Suisse, ce qu'il deviendrait partout. Je résolus de 
l'attirer et de le fixer en France. Pendant le moyen age, 
I'Église a plus d'une fois admis dans son sein et porlé 
a ses premiers rangs des proscrits qui s'étaient réfugiés 
dans ses asiles, et dont @Ile avait démeté les mérites ; 

pourquoi l'État n'aurait-il ,pas aussi cette intelligence 
généreusc, et ne s'approprierait-il pas les hommes 
éminents que les troubles de leur patrie ont contraints 
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de chercher au loín l'hospitalité? Une seule chosc im
porte; c'est de n'accorder cette faveur ql)'a bonnes en
seignes et a des hommes eapables d'y répondre digne
ment. 1\. cette eondition, -ene sera toujours rareo La 
Suisse ne s'était pas trompée en adoptant 1\1. Rossi. Je 
ne me trompai p~s quand je pris a emur- de faire de 

lui un Fran!;ais. 
Ce n'est pas qu'il ne soit toujours re~té tres-italien. 

Nos conversations ne m'en avaient pas laissé douter, et 
j'ai déja publié de lui, dans ces Mémoires, des lettres 
qui prouvent avec quelle ardeur, en 1831, il se préoc
c,-!pait des destiné es italiennes. .Milis je le suvuis trop 
homme de sens et d'honncUI' pour sucritlcr, ou seule
I!1ent subordonner jamais les intérels de sa patrie 
adoptive aU~ espérantes de sa jeullesse. le reviendrai 
plus tard sur ce sujet. En 1848, M. Rossi est mod pour 
l'ltalje. De 1833 a 1848, il a bien serví et honoré la 
France. 

Quoique erítiquée, sa nomination comme professeur 
d'économie politique au Collége de France ne rencontra 
point d'obstacle; il avait été présenté par le Collége 
meme, et le sU.cces de son cours fit bientót cesser les 
critiques. Mais ceHe eh aire nc pouvait suffire a le dé
dommager de la sitnation qu'il avait abandonnée en 

Suisse, el a le fIxer définitivement en France. Quand on 
vent acquérir un homme rar~ et ses services, c'esl a la 
fois justice et bonne polit!que de Iui assurer ces con
dilions extérieures de la vie qui donnent la liberté et le 
repos d'esprit dan s le travail. En appelant M. n-ossi á 
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París, je lui avais laíssé entrevoir la perspective d'une 

antre chaire qui compléterait sa situation dan s le haut 
enseignement, et le mettrait a portée de prendre toute 
sa place dans sa nouvelIe patrie. J'avais dessein d'éta

blir en France l'enscignement du droit constilutionnel 
devenu la }lase du gonvernement fran~ais. Un essai 
avait été tenté en ce genre peu de mois apres la Révo
lntion de t 830;- une chaire de droit public franl(ais 

avait été instHuée dans la Faculté de droit de Toulouse, 
aúprofit d'un homme tres-populaire dans sa ville et 
vraiment dÍ!,tinguó! llf. Romignieres, qui devint plus 
tard procureur général pres la Conr royale de Toulouse 
et mcmbrc de la Cbambre des pairS'. Je voulais que cet 
enseignement fút institné avec plus d'efficacité et d'é

cIat, sous son vrai nom, au centre des grandes études~ 
et que la Charte constitutionnelle fUi expliquée et com
mentée, dans son vrai sens, devant les porpbreux étu
diants de l'École de droit de Paris. Je proposai au Roi, 
qui l'¡¡ccepta, la création d'une chaire de droit eonsti
tntiolmel dans cette école; et le jour meme ou le 
iJ'Joniteur publiait le rapport destiné a exposer les motifs 
et l'objet précis de cette chaire t, je nommai M. Rossi 
pour la remplir. 

Plus vivement contestée que la premiere, eette nomi

nation pourtant ne parut d'abord susciter que les at

taques des opposants d'hahitude et l'humeur des fivaux 
de profession; Mais lorsquc a la rentrée annueIle 
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de l'École de droit, le 29 novembre lH34, 1\1. Russi 
ouvrit son cours de droit c.onstituti~mnel, il fut assaílli 
par 'des interruptions et des clameurs qui ne lui per
mirent pas d'aller jusqu'au bout de sa le~o[}. Trois fois, 
auxjours assignés, il remonta dans sa chaire et s'effor~a, 
mais en vain, de commencer son enseignement. Les 
perturbateurs étaient en minorité; un grand nombre 
d'auditeurs, les éleves sérieux et libéraux cssa-yaient, 
par des cris t.i l'ordre et des applaudissements au pro
fesseur, de lutter contre le tumuHe: ils échouaient 
toujours. JI y a'vait évidemment, dans l'École, une petite 
émeute organisée, ou se jetaient volontiers des étudiants 
ignorants et turbulents, qui ne croyaient pas déplairc a 
tous leurs professeurs, et qui prenaient plaisir a se sentir • soutenus par les émeuliers ordinaires dn dehors. A ce 
désordre obstiné et a des insultes qui mena~aient de 
devenir violentes, M. Rossi opposait sa persévérancc, 
son sang-froid, quelques paroles dignes; et a chaqlle 
nouvclle scene, en sortant de l'École, il venait me ra
conter ce qui s'était pas'sé et coneerter avec moi sa COIl

duite, un peu sllrpris, lui réfugié libéral et appelé a 
fonder un enseignemerit libéral, de rencontrer, contre 
sa personne et son reuvre, eette opposition brutalc et 
subalterne. Le eonseil des ministres et le conseil royal 
de l'instruction publique, ,a qui je rendís compte de 
l'incident, penserent avec moi qu'apres avoir fait arre
ter quelques-uns des perturbateurs, il convenait d'or
donner une enquete sur les causes du tumulte, pom 
intimider les intri¡wes hostiles, el de 5uspendre le cours 
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jusqu'a ce que l'ellf¡Uete fUt terminée, pour donner aux 

esprits le temps de se calmrr. Les deux mesures aUei
gnirent kur but; les ennemis eurent un peu de honte; 
les turbulents se [asserent; M. Rossi reprit son cours; 
et quelqnes années apres, a la complete approbation des 
étudiants comme des professeurs ses collegucs, iI était 
le dO'Yen de cette Éeole de droit dans laquelle il était 
entré an milieu de tant d'inimitié et de bruit. 

n était tres-propre a surmonter les obstacles, a dissi
per les préventions hostiles, et a se coneilier les esprits 
mal disposés, pourvu qu'il eut devan! lui ou temps. Il 
était au fond plein de pass ion et d'autorité; mais elles 
ne se manifestaient pas dn premier coup, ni avec cet 

élan et ectte énergie extérieure qui dominent quelque-
1'ois les tumultes parlementaires- ou populaires. D'une 

apparence froide, lente et dédaigneuse, il exer{:aitplus 
d'action sur les individus que sur les masses, et savait 
mieux plaire et vaincre dans le tete-a-tete qu'au mi
lieu des troubles et des péripétiesde la foule réunie en 
assem).lIée ou en émeute. Pendant que les désordres 
sllscités it l'oecasion de son cours oevenaient presque 
une affaire de gouvernement, le Roí me dit un jour : 

« ~~tes-vous bien sur que l'homme vaille l'embarras 

qu'il nous donne? - Il vaut infiniment mieux, Sire; le 
Roi f~ra un jour de M. Rossi bien autre chose qu'un . 
vrofesseur de droit constitutionnel. - En ce cas, vous 
avez raison; soutenons-le bien. » 

J'cus a la meme époque quelques rapports avec un 
homme ql1i a faH, jI" ne dirai pas quelque brllit, car 
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ríen n'a été moins bruyant, mais quelque effet, meme 

ho1's de France, parmi les esprits médítatifs, et dont 

les ídées sont devenues lp, Credo d'une petite secte phi

losophique. Ces chaires nouvelles, créées soit au Col· 

lége de France, soit dans les Facultés, meUaient en 

mouvement toutes les ambilions savantes. M. Auguste 

Comte, l'auteur de ce qu'on a appelé et de ce qu'il a 

appelé lui-meme la Philosophie positive, me demanda 

a me voir. Je ne le connaissais pas du tont, el n'anis 

me me jamais entendu parler de lui. Je le re~lls el \lons 

eausames quel4ue temps. n désirait que je fissc eré!'r 

pour lui, an Collége de France, une chaire d'histoire 

générale des scíences physiques et mathématiqllt'S; 

et pour m'en démontrer la nécessité, il m'exposa 

lourdement et eonfusémen\ ses vnes sur l'homme, la 

société, la civilísatíon, la religion, la philosophie, l'his

loíre. C'étaít un homme simple, honnete, profonde

ment eOllvaincll, d¡'!youé á ses idees, modeste en appa

renee quoique, au fOlld, prodigieusement org'ueilleux, 

et qui sineereméllt !'u croyait appelé a ouvrir, ponr 

l'esprit humain et les sociélés hUllwines, une ere n011· 

velle. J'avais quelquc peine, en l'écoutant, a ne pas 

ih'étonner tout 11aut qu'un esprit si vigourcux fu I 
borné an point dc ne pas mcrnc cntl'cvoir la natu1'O 

ni la portéé des faits qu'il lllaniait ou des questions 

qu'il tranehttit, et qu'un catactere si désintéressé ne 
fU! pas averli par ses proprcs' sClltiments, 1Il0fallX 

malgré lui, de l'immorale fausseté de !'cs idées. C'est la 

condition dn matérialisrne math(·maticien . .fe ne tentai 
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mell).·e pas de discuter avecl\f. Comte; sa sillcérité, son 

dévouement et son aveuglement m'inspiraient cette es

time triste qui se réfugie dans le silence. II m'écrivit 

peu de temps apres une longue leUre pour me renouve

lel' sa demande de la chaire dontla création lui sem

blait indispensable pour la science et la société i. Quand 

j'alltals jugé apropos de la faire créer, je n'aurais certes 

pas songé un moment a la luidonner. 

Les deux chaires conférées coup sur coup a :al. Rossi 

ranimerent, dans les Charnhres el dans les jOllrnaux, 

une question déja plusienrs fois déhattw:i et qui devait 

l'etre plus d'llne fois encore, la question du cumuJ des 

emplois el des traitements dans la sphere des lettres, 

des sciences eL de l'enseignement supérieur, cal' ce 

n'es! gueré-quc la que ce curnul peut avoir lieu. Ce fut 

une explosion répétée de cette parcimonie jalOtlSe qllÍ 

s;acharne contre le bien-etre d'hommes lahorieux, la 

plupart dislingués, quelques~uns illustres, presque tous 

sans forlune -llative, et qni leur rnarchande les fruits, 

toujourshien rnodestes, de leurs 10ngs travallx. JI y a lá 

une injllstice honteuse et un ignorant caleul : on mé

connait á la fois les droits des· personnes et les intérets 

du pays. Si on dressait la liste cleshommes qlli, de '1830 

a 1848; occupaient, soil dans l'enseignement, soíl cluns 

les sciences et les lettres, plusieurs emplois, on trou

verait en tete les maitres des diverses carrieres intel

lectuelles, les hommes qui, oans les applications de 

1 PieN" hi .. tariques, n" VII. 
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la science cornme dans la science pure, pOllvaient 

le rnieux senil' et ont en effet le micllx servi FÉlat 

dans les divers postes qui leur étaient confiés. C'csl 

á ces hommes que I'on conlestait tanlOt Icms traite
ments, tantót ~eurs logements, tantót les sllppléants 

qu'ils récIamaient apres bien des anné!'s d'exerciee 

personnel. Quelques-uns, pour échapper ú ces doulou

reuses piqures, se démettaient de telle on telle de lellI's 

fonctions; d'autres, qui s'étaient pl'omis de mourir sous 

le meme toit que les colledions qu'ils gardaient OH les 

établissements qu'ils dirigeaienl, se voyaicnt contraints 

d'aller vivre hors du séjour de leur esprit et des instm

menls de leur lravail. Et pour cellx-Jit merne qu'elle 

poursuivait sans les atteindre, celte petite guerre subal

terne laissait dans lenr Cffiur un profond sentiment d'a

mertume contre des pouvoirs inintelligents el ingrats. 

Jc veux insércr ici textueUement une leUre que m'a
dressa, á cette occasion, l'lln dc nos plus éminents na

turalist~s, le collcgue et, selon quelques-uns, le rival 

scientifique de M. Cuvíer, M. Geoffroy Saint-Hilaire. II 
avait été attaqué uans la Chambre des députés eomme 

oceupant, disait-on, an Jardin-des-Plantes, un logement 

de soixante pieces. n m'éerivit sur-lc-champ, le 

8 avril1833 : 

« Monsieur le ministre, 

« Le Muséum d'histoire llaturelle a son personnel 

placé sous les ordres et SOIlS la surveillanee des ~eux 

minisleres, .1nstruction publique el T,ravawr Jlublic.~. 

Pour Il's 10¡¡:.:;nH'nts non:::. dépendon¡; du dernier mínis-



129 

tere. AUaqué velldredi .Iernicr comme logé an Jardin 

du Roi, a la tribune de la Chambre des députés, je vlens 
de me jmtifier aupres de S. E. monsieur le ministre 
Thiers. Permcttez-moi, jc vous prie, d'adresser a Volre 
Excellence la meme justificalion. 

(1 M. le (léputé Lherbette a cru devoir 'dén()IlCer le 10-
gement que j'occupe dans les biltiments de l'État, trop 

(astueux, dit-il, et qu'il a dit etre composé de soixante 

pieces. 11 n'en est rien; la cbose est de toute fausseté : 
entre les deux époques des dénonciaLions de M. Lhcr
bette, il ya eu vérification des lieux par un député, 
membre de la commission du budget, 1\1. Prunelle. Cet 
honorable membre de la Chambre s'est porté sous les 

combles et dans tous les galetas de mon habitation. 
L'escaJier par ou il s'est introduit pouvait a peine le 
contenir; les deux basques de son habít touchaient les 
deux murailles a la fois, et tout le logement est a l'ave-. , 
nanto 

« Propriété privée autrefois, la maisonnelte que j'oc

cupe, laquelle n'est composée que d'un rez-de· chaussée 

sousdes combles, servait de dcmeure a un appareilleur 
placé sous la main d'un maltre Ina!foll. Un état des 

líeux, que I'on étcndit a une description minuticuse de 

compartiments, de planches, de tous les. petits cspaces, 
éclairés ou non, fut, avec intention, communiqué a 
M. LherbeUe, et causa les illusions que ce député s'est 
faites. . 

(( Si, apres quarante années de tra'Vaux non in tcr
rom pus (mon enlrée au Jardín du Hoi, a la place de 

T. llI. 
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Lacépede, date de mars 1793), si, apres ce laps de telllps 
et la poursuite de recherches qui chaque jour com
mencent des trois a quatre heures de nuit, j'avais em
ploré a un métier mon activité, je serais riche mainte
nant. Tont au contraire, je me suis appauvri, ayant 
consommé une bonne partie de mon patrimoine a ... 
acquérir matériaux et livres pour mes recherches; je 
me suis appauvri en pnbliant a mes frais des idées qui, 
non comprises dans leur nouveauté et nuIlement popu
laires, ne sont point fructueuses pécuniairement, et 
sont destinées a préparer dans l'av€nir, a la philoso
pbic, de nohveIles bases. 

«( Jamais je n'ai rien demandé, par conséquent rien 
obtenu des gouvcrnements qui répondent a ceux qui les 
obsedent; rien obtenu, a moins que ron nc me compte 
ma croix d'argent, que Napoléon m'a de son propre 
mouvement accordée. Loio de tourmenter les hommes 
puissants, j'¡li vécu dans la retraite, seule favorable aH 

travail. Et e'est au bout d'une carriere de quarante ans 
qu'on s'oeeupe enfin de moi pour me reprocher le toit 
modeste sous lequel j'habite, et dont on vante injuste
ment l'étendue et les agréments; ma maisonneUc, 
jusque-Ia non encore enviée de personne,. ct dans 
laquelle je me plais, me suffit, il·est vrai, _ mes préten
tions se bornant a la médiocrité célébrée par lespoetes 
de la saine pbilosophie. 

l( Que si Votre Excellence, monsieur le ministre, croit 
tOllt ceci exagéré., qu'eUe fasse faire une nouvelle dcs
cente dans cette maisonnettc; qu'on la tro11VC trop 
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spacieuse et qu'on song'e a m'en renvoyer, je suis pret, 
comme le sont tons les novateurs, a tous les sacrifices; 
pn3t, sans murmurer, a aller errer, le baton de la misere 
a la main,jusqu'a ce qn'enfin ma vieillesse rencontre et 
recueille le repos éternel. » 

Ce n'est pas un·médiocre mal pour \ln gouvernement 
d'inspirer a de tels hommes de 1els sentiments, et les 
amis du régime parlementaire ne savent pas assez quel 
tort lui a fait ecUe inqllisition mesquinement traeas
siere qui semblait ne voil' partont, dans les plus mo
déstes éomme darrs les plus' hautes fonctions, que des 
serviteurs trop chers dont elle avait a controler les bé
néfices ou a réduire les gages.· Je pris a tache, pendant 
toute mon administration, de lutter contre eette dis
position, et j'eus souvent le bonheur d'en triompher. 
Quand on traite, avec des assemblées politiques, de ce 
qui touehe a l'intéret et a l'honneur intellectuel du pays, 
iI ne faut pas craindre de proposer, de demander, d'in
sister, de faire appel aux idées larges et aux sentimcnts 
généreux; on rénssit souvent plus qu'on n'a espéré, et 
¡¡nand on édlOue, on n'a pas beaucoup a souffrir de 
I'échec. Parmi les hommes engagés dans les earrieres 

• seieniifiques, quelques-uns surtout m'inspiraient un 
vif et pariieulier intéret; e' étaient les voyageurs savants, 
ces hardis pionniers de la seience 'et de l'intelligence, 
qui, pour conquérir a lenr pays dés connaissances el 
des relations nouvelles, ponr agrandir sa renommée et 
sa fortnne, vont user au 10iD, a travers toutes sortes de 
souff~rances et de périls, leur jeunesse, leur Gourage, 
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leur santé, lenr vie, et qni, revcnus dans lenrs foyers, 
n'y retrollvent meme pas ')a modeste situation qu'ils y 

avaient en les quittant, et ne savenl seulemenl pas s'ils 

parviendront a mettre sous les yeux du public les lrésors 

tle science et de nouveauté qu'ils ont amassés pour luí. 

En J832 et '1833, je me trouvai en présence, non de la 
personne, ¡pais déja de la mémoire de dellx des plus 

Üluslres parmi ces héros-martyrs de la science, Challl

{lollion jellne et Victor Jacquemont, morts tous dellx, 

l'una quarante et un, l'autre a trente et un ans, vi dimes 

tous dellx des fatigues de leurs trayaux, el laissant lous 

denx, inédits et enfouis dans lenrs familles, les manu

acrita et les colIeetions, ceuvres de leur génie et prix de 

leur vie. Pell de jours apres mon entrée an ministere de 

l'instruetion publique, M. de Traey vint me parler de 

Victor Jacquemont, déja malade et momant dans l'Inde 

sans qu'on le sut a París. On lui avait alioué, ponr 'son 

voyage, un traitement si insuffisant qu'il anrait langui 

dans l'impuissanee et la détresse si l'amitié de lord Wil

Ham BClltinck, alors gouvernclll' gén6ral des Indes, ne 

fUt venue a son aide, Lorsciue, a la fin 'du XVII- siecle, 

l'infatigable adversaire de Louis XIV et de la France; 

Guillaurne I1I, veillait, avee une tendre sollicitude dont 

on est tenté de s'élonner, sur le fils de J. W. Bentinck, 

son intime et presque son seul ami, il ne se d~utait pas 

que, pres d'un slecle et demi plus tard, un Bentinck, mal

tre, au nom de l' Anglelcrre, d'un grand empire en Asic, 

rendrait, a un jeune I<'ran\,,!.üs isolé loin de sa patrio, les 

memos aft'ectueuxservices. Je me plais a rapprocher 
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ces sOllvenirs qni attestent, entre la France pt l' ;\ngle
terre, le progrcs des mfPurs dOllces et généreuseR .. le 
m'empressai de doubler le traitement alloué a Victor 

.1aequemont; jllstiee eneore bíen petite el qui arriva 
trop tardo Ql1and on sut a París qu'il était mort du eh 0-

léra a Bombay, je m'entendís avec sa famille et ses amis 
ponr assurer la publieation du Journal et des Collections 
de son voyage; grand ouvrage plein d'observations et 
de peintures piquantes autant que de recherches sa·· 
v;:tntes, etaussi intéressant a lire pour les esprits cultivés 
que e~rieux a étudier ponr les géologlles et les natura

listes de profession. La mémoire et les travaux de 
Champollion jeune méritaient une justiee eneore plus 
éclatante; je présentai aux. Chambres une loi qui or
d()l1na l'aequisition de ses manusprits dont je fis eom
meneer aussitOt la publication, et qui/donna a sa veuve 
une pension de 3,000 franes. Par une loi semblable et 

simullanée, la bibliotheque de 1\1. Cuvier fut achetée 
ponf l'Elal, et sa veuve re((ut, ave e une pension de 
6,000 franes, l'autorisation de eontinuer a oceuper toute 
sa vie, au Jardin-des-Plantes, l'appartelDent qu'il avait 

habité. 
C'étaienl la des actes d'administration, des améliora

tiOllS spéciales et des j ustices personnelles qui ne con
tenaient el n'annon((aient aucune grande réforme dans 
nolre systeml' général d'instruction supér-ieure. J'en mé
ditais pourtant plusieurs, iIl!-portantes mais difficiles, et 
pour lesquelles le public, le gouvernement et l'Univer
sité n'étaient cncore que peu empressés OH pell préparés. 
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Personne encore ne réclamait, ou du moins n'insis
tait pour réclamer l'application a l'instruction supé
rieure du principe de la liberté d'enseignement. En 
fait, la liberté, déjil grande dans cette région de l'in
struction publique, donnait ,satisfaction au désir des 
esprits; en principe, le bon sens public pressentait 
l'extreme péril et partant l'impossibilité de reconnattre 

au premier venu le droit d'ouvrir a tout venant un !ieu 
de réullion, d'y élever une chaire, et de professer pu
bliquement, sur ton tes les matieres du haut enseigne
ment, toutes les idées qui peuvent traverser l'esprit 
humain. Quelles limites devaient etre assignées a ce 
droit et quelles garanties exigées pour son exercice ? Ces 
questions étaient plutot entrevues que posées, et il n'y 
avait, pour le ponvoir, ancnne nécessité pratique et 
pressante de les résoudre. C'estpréci'sément a un tel 
moment et dans une telle disposition des esprits qu'il 
convieht a un gOllvernement sensé d'aborder de telles 
questions ~ iI le peut faire aIors avec prévoyance eC 
mesure, sans avoir a luttcr contre des passions ou 
des systemes déja puissants, et en plal;ant de fortes 
garanties ponr l'ordre et la morale publique a coté 
d'une liberté encore peu aguerrie. Je ne, doutais pas 
que bientot, par le mouvement naturel des idées et 
des institutions, on n'en vint a demander la liberté pour 
le hauÍ" enseignement comme pour l'instruction pri
maire et secondaire, et je youlais que ce vceu, quand il 
deviendrait sérieux, se trouvat déjit réglé et contenu en 
meme temps que satisfait. 
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L'institution des agrégés aupres des diveÍ'ses facultes 
offrait un moyen naturel d'atfeindre a ce 1mt. Ces pro
fesseurs encore jeunes et en attente, élus par leurs 
}naitres apres les fortes épreuves du concours, existaient 
déja depuis 1823 dans les facultés de médedne, ef sous 
le nom de suppléants dans les facultés de droit, OU ils 
élaienl admis a suppléer, dans l'occasion, les profes
seurs titulaires. En 1840, 1\1. Cousin, alors minislre de 
l'instruction publique, étendit eette instilution aux fa
cultes des lettres et des sciences, et la développa en 
donnant aux agrégés, daos toutes l'I!s facultes, le droit 
de faire des cours libres a coté des cours des pro
fesseurs titulaires de l'État. C'était précisément ce que 
je me proposais de faire en 1835 pour ouvrir, dans le 
haut enseignement, une place convenable au prín
cipe de la ~iberté. J'en aurais réglé les conditions un 
peu autrement que ne le fit M. Cousin; j'aurais donné 
a la liberté, soil ponr l'ouverture, soíl pour la sus
pension des cours des agrégés, quelques garaniies 
de plus, et fait une plus large part a l'inlervention des 
facultés elles·-memes entre le ministre de l'instruction 
publique et les professéurs libres. Mais en soí et dans 
ses dispositions essentielles, la mesure était excellente, 
et si elle eut été exécutée comme elle avait été conltue, 
elle eut réalisé, dans l'instrudion supérieure, l'un des 
principaux progrcs que je me proposais d'y accomplir. 

Pour une autre réforme, bien plus considérable, 
nous avons eu ausst, M. Cousin et moi, les me mes 
Viles .. rai déja parlé, dans ces Mémoires, de la par! (Iue 
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j'ai prise a l'ordonnance dn j,7 février '18j 5, rendue par 
le roi Louis XVIII, sur l'organisation générale et le 
régime de l'Université. Rile avait pour but de décen
traliser, comme on dit aujourd;hui, non pas le gouver
nement de.l'instruction publique, mais l'enseignement 
meme, surtout le haut enscignement. Elle créait, en 
beaucoup trop grand nombre, des universités particu
lieres, distribuées sur les divers points du territoire, et 
ou devaient se trouver réunies ton tes les parties de 
l'instrudion supérieure, littérature, philosophie, his
toir~, sciences mathématiques et physiques, droit, méde
cine, l'ensemble des connaissances humaines eL- des 
études nécessaires aux;, professions libérales. Nous ne 
I:'allrions nous le dissimuler: si nous promenons f\~S re
gards sur toute la France, nous voyons, partout ailleurs 
qu'it Paris, ces belles études en dédin ; en meme temps 
que le niveau général de l'instruction primaire et in
dustrielle s'éleve, celui de l'instruction supérieure et 
du grand développement intelleduel s'abaissc; et la 
France d'aujourd'hlli, bien mieux pourvue d'écolt's élé
mentaires et de bons praticiens en divers genres qu'ellp 
ne l'était jadis, offrc, loin de sa capitale, bien moins 
d'esprits richement cultivés et noblement ambitieux 
qu'elle n'en possédait en i789, lorsque l' Assemblée 
constituaIlte sortit tout a coup de son sein. Je fais grand 
cas du savoir élémentair~ et pratique; c'est le pain 
quotidien des nations; mais comme le dit l'Évangile, 
(1 l'homme ne vit pas seulement de pain,») ni les nations 

non plus; quand elles ont été et pour qu'elles restent 
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prandes, iI fant que la p;randc culturc ele l'esprit n'y 
soit pas un ph~\nomene rare et conccntré an seul som

met de la société. e'est mallwl1rellsement ce gui arrive 
4e nos jonrs; par L1ne nmltitude de eal!ses tres-diverses, 
Paris attire el absorbe moralement la Franee. La ri

chesse et le hien-elre matériel s'ateroissent partout J 

mais e'est vers Paris que les esprits se tournent et que 

leur ambition aspire. Nos départemenls ne voienl pluí? 

guere, eomme autrefois les provinces, des hornmes 
considérables par les Inmieres el les gouts illlellectuels 
eomme par leur situation sociale, rester fixés dans leur 
viJIe ou dans lenr campagne natale, et J vivre satisfaits 
et animés, répandant autour d'ellx les trésors de leur 
intelligence comme ceux de lcur fortune. Les écono

mistes se plaignent que la populntion aftlue outre me-, 
sure vers les grandes villes, surtout vers Paris; les 
moralistes sont encore plus en droit d'élever la meme 
plainte; cal' eette concentration de la vie intellectuelle 
dans Paris n'a pas seulcment pour cffet de la faire 

_ languir et dépérir dans les provinces; elle I'altere 
et finit par l'énerver OH la corrompre la meme ou elle 
la développe. Ce ne sonl pas seulement des esprits cul
tivés el éclairés qu'i1 faut il une grande nation; illui 
faut des esprits variés, originaux, indépendants, qui 
travaillent par eux-memes, pensent en liberté, et 
restent, en se développant, tels que les ont faits leur 
natnre et les aceidents particuliers de leur destinée. Or, 

les esprits ne conservent guere ces précieuses quálités 
que lorsqu'ils grandissent et vivent la OU ils sont nés, 
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reeevant la lumiere de tous les points de l'horizon d'ou 
elle vient, mais sans se détacher du sol patcrncl. 

L'homme peut vivre partout, corps et ame; pourtant, la 
transplantation lui enleve beaucoup de sa bcauté propre 
et de sa vigueur naturelle. l/unité nationale est admi
rable;_ l'uniformité des poids et mesures est bonne; 
mais l'uniformité des esprits faíf tM ou tard leur fai
blesse et leur servitude; résultat aussi déplorable pour 
l'honneur ct l'influence d'un peuple dan s le monde 
que pour sa liberté. 

Je n'ai garde de croire que trois ou quatre uni

versités, placées ~a et la loin de Paris, puissent avoir 
la vertu de guérir ce mal produit et fomenté par tant 
de causes, quelques-unes peut-etre insarmontables. 
Pourtant, de tous les remedes 11 employer en pareil 

cas,celui-Ia est l'un des plus praticables et des pius 
efficaces. Beaucoup de liens puissants, de sentiment 
comme d'intéret, attachent les hommes aux lieux de. 
Ieur naissance et de leur enfance; et ces liens ont leur 
empire sur les esprits actifs, avides d'étude et de 
science, comme sur les caracteres tranquilles dont le 
désir se borne a eultiver les champs, ou a pratiquer 
sous le toit natal la profession de leurs peres. Ce qui 
éloigne de leur ville ou de leur province les hommes 
en qui l'ambition 'intellectuelle est vive, e'est qu'ils n'y 
trouvent ni les moyens de s'é}ever aú but ou ils aspi
rent, ni les jouissa¡;fees dont, ce bul une fois alteint, ils 
ne sauraienl se passer. Qu'il y ait, sur divers points de 
la France, de grands foyers d'étude ct de vie intellee-
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tuelle oil' les lettres et les sciences, dans toute leur 
variété et leur richesse, .offrent ti leurs adeptes de 

solides le\/on8, les instruments du travail, d'honorables 
carricres, les satisfactions de l'amour-propre, les plai
sirs d'une société cultivée; a coup sur, les ma'itres 
éminents et les jeunes gens distingués se fixeront vo
lontiers la ou ils trouveront réunis et a leu1' porté e de 
tels avantages j ils y attir'ero~t et y fo1'meront peu a. 
peu un public animé des memes gouts, sensible aux 
memes plaisirs; et París, san s cesser d'etre, parmi 
nous, le grand thé&tre de l'activité littéraire et savante, 
cessera d'etre le gouff're ou viennent s'engloutir tant 
d'esprits capables d'une plus utile vie et dignes d'un 

meilleur sort. 
Mais pour répondre a leur destination, de tels éta

bli¡¡sements veulent etre comp!ets et un peu éclatants; 
si la pa1'cimonie scientifiqúe ou économique s'en 
mele, elle les tuera au moment me me de leur nais
sanee: Il faut que, dans les nouvelIes universités et dans 
leurs diverses faculté s, letfres, sciences, droit, méde
cine, théologitl (si l'Église s'y prete), le nombre et l'ob
jet des chaires soient en harmonie avec l'état actuel 
des connaissances humaines, et que la condition des 
professeurs y soit assurée, commode, digne. Le but 
vaut la peine que l'État fasse les sacrifices indispensa

bles pour l'attcindre. e'est d'a~lleurs la disposition de 
notre pays que les innovations n'y réussissent que si 
elles sont hardies et grandes; {lour etre bien vonu a 
fonder des étahlisscmcnts nouveaux, il faut faire et 
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dema~der beuucOllp. Aussi avais-jc drssein, en propo
sant áux Chambres la création eles universités locales, 
de montrer ce plan d'instruction supérieure dans toute 

son étendue et de réclamer toutes les condilions néces
saires a son succes. J'avais étudié la difficile question 

des lieux les plus propres a recevoir ct á faire prospé
rer de tels établissements, et quatre vilIes, Strasbourg, 
Rennes, Toulouse et l\fontpellier, m'avaient par u ceHes 
qui, á tout prendre, offraient a l'institution nouvelle 
les meilIeures chances, at satisfaisaicnt le mieux aux 
besoins généraux de la France. J'aumis présenté a cet 

égard un projet d'ememble, et recherché d'un seuI 
coup un résultat complet. Quand M. COllsin tenta, 
en 1840, l'exécution de la me me idée, il crot devoir 
procéder autrement; iI se borna a demander ponr la 

ville de Rennes, déja en .possession des facultés de dfoit 
et des lettres, la création d'une faculté de~ scicnces et 
d'nne faculté de médecine, présentant ce projet comrnc 
un essai et un échantillon «( des grands centres d'in

struction 8upéricure que le gouvcrnemcnt avait l'inten
tion de créer sur quelques points de la France. )) Ainsi 
resserrée dans ces modestes limites, la proposition fut 
encore mutilée; la Chambre des députés en rejeta ce 

qu'elle avait de plus considérable, la création d'une 
faculté de médecine a Rennes. Un projet plus grand el 

plus exigeant eut obtenu, je crois, plus de succes. 
Une troisi€mie réforme, plus morale que scientifique, 

était, de tous me~ projets quant 11 l'iI.i:itruction supé

rieure, celui que j'avais le plus a cremo 
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Quand je visitai les ulliversités d'Oxfol'd et de Cam

bridge, une eh ose surtout me frappa : la discipline a 
coté de la liberté, les maares présents et vigilants au 
milieu d'une jeunesse en possession d'une }¡lrge me
sure d'indépendance, l'éducalion encore confinuée 
dans l'uge des études supériellres el de l'émancipaLion. 
Les jeunes gens vivent, la plupart du moins, dans l'in
férieur des divers colléges dont ces universités se com
P?sent, fort libres chaclln dans son logement particu
lier, mais prenant leurs repas ensemble, tenus d'assisfer 
fous les jours il la priere commune, d'etre rentrés a 
une heure déterminée, astreints il certaines regles, il 
certaines habitudes qui rappellent 1'intérieur de la 

famille, la sournission dll nombre, le respect de l'auto
rité, et maintiennent des devoirs stricts et de forLes in
fluences morales dans la vie déjil. bouillonnante de ces 
générations qui touchent au moment on elles pren
dront a leur tour possession du monde. II y a, il Oxford 
et a Cambridge, bien des jeunes gens (Iui étudient fort 
peu, qui se dérangent, jouent, commettent des exces, 
font des sottises et des deUes; la liberté est grande, 
mais la regle subsiste et se rait sentir; l'auforité vit au 
sein de la liberté, présente aux esprits? meme quand 
elle ne gouvernc pas les actions. Et e'est loin des grands 

foyers de population ef de mouvement, dans de petites 

villcs cxclusivement vouéés a l'étude, on les établissc
ments d'instruction frappent partout les yeux, on les 

étudiants rencontrent sans cesse leurs maitres, que la 
jeunesse anglaise vit sous ce régirne spécial et sain, 
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point assenie a des exigellces trat:assieres, mais puint 
livrée a elle-meme dans une foule inconnue; assez 
médiocrement instrnite a certa¡ns égards, mais mora
lement contemie et discipliliée an moment ou elle 
essaye sa force et dans le pasmge difficile de l'enfance 
a la condition virile. 

Quel contraste entre ce régime et la situation des 
jeunes gens qui vicnnent a Paris faire leurs études 
supérieures' et se préparer aux diverses professions de 
la vie! Au sortir de la fmnille el du collége, ils tombent 
dans cette ville inullense, seuls, sans gardien, sans 
conseiller, affranchis 'tont a coup de toute autorité et 
de toute regle, perdus dan s la foule el daus l'obscurité 
de leur vie, en proie a tous les ~nIluis de l'isolement, a 
toutes les,tentations, a toutes les contagions de la pas
sion, de l'inexpérience, de l'occasion, de l'exemple, 
dénués de frein el d'appuimoral précisément a l'épo
que ou ils en auraient le plus impérieux besoin. Je n'ai 
jamais regardé ou pensé saos un profond sentiment de 
tristesse a eette déplorable condition de la jeunesse quí 
amue dans. nos grandes écules. Personne ne sait, per
sonne ne peut calculer eombicn de nos cnfaots se per
dent dans cette épreuve désordonnée et délaissée, ni 
quelles trat:es en restent, pour tout le cours de leur vie, 
dans les mreurs, les idées, le caractere de ceux-la 
meme qui n'y succombent pas toul enliers. 

Pourquoi ne placerions-nous pas, a coté de nos 
grandes écoles d'instruction supérieure, des établisse

ments ou les jeunes gens retrouveraient quelquc 
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chose du foyer domestique, et vivraient réunis en un 
cedain nombre, avec une lurge mesure d'indépendance 
personnelle et de liberté, soumis pourlunt a une' cer
taine discipline, el surveillés, soutenus dans leur con
duile en meme temps qu'aidés el encopragés dans 
leurs travaux'! A la tete de ces établissemenls devraient 
etre des lIommes inslruits, honorés) des chefs de fa
milIe capa bIes de prendre un iutéret sérieux a la vie 
m'orale comme aux éludes de leurs jeunes bótes el 
d'exercer sur eux une salutaire influence, C'est dans ce 
bul que fureut fondés jadis, c'est a peu pres la ce qu'é
laienl ces colléges des diverses provirices, dites nalions, 

ou les éludianls, accourus aux le90ns de l'Université 
de Paris, habitaient el vivaienl en commun. Les for

mes, les regles, les habiludes de semblables mai80ns 
devraient etre, de nos jours, lres-différentes de ce 
qu'elles étaient alors; mais l'idée et le resultat seraient, 
au fond; les memes; les je,unes gens seraient mis a 
I'abri du déréglemenl eomme' de l'isolement. Par con
descendance ponr nos habitudes et nos maJUrs, je ne 
voudrais prescrire, a cet égard,' rien d'obligaloire; les 
étudiants quí le préféreraient resleraient libres de vivre 
seuls el dans la foule, comme ils le fonl aujourd'hui; 

mais les avanlages moraux de la vie hospilaliere dont 
je parle seraient si évidenls, el il serait si aisé d'y atta
cher, pour les éludes meme, des seconrs précieux, que 
la plupart des peres de famille n'hésiteraienl cerlaine
tnent pas ~placer ainsi leuI's fils. 

C'était la l'inslitution que je me proposais de fonder 
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et l'exelIlple que je voulais donner pour prolooger I'é
ducation daos l'instruction supérieure, et exercer quel
que illfluence morale sur' les jeunes gens daos leur 

passage du collége al1 monde. Lóin de prétendre placer 
sous la maio.: de l'Élat seul de tels établissements;je dé
sirais au contraire qu'a coté des siens il s'en fondal plu
sieurs diverso par l'origille, la tendanee, et parfaitement 
indépendants. J'en avais exposé l'idee a un digIIe prélre 

catholi<¡lle. et a un pieux évéque qui l'avaient forl ac
cueillie, tt s'étaient montrés disposés a soutenir de leur 
patronage une foodation de ce genre. J'eo avais aussi 

entretenu quelques-uns de mes amis protestants qui oe 
demandaient pas mieux que de se concerter pour ou

vrir, aux étudiants de leur communion, un tel foyer 
de vie laborieuse et réglllicre. Les ohjections et les dif
fiClllté~ abondent sous les prerniers pas de toute inno
vation sérieuse; pourlant il 'i a grande chance de succes 
I}uand le pouvoir qui I'entreprend ne craint pas de s'y 
campromettre et accepte sans hésiter le concoura de la 

liberté. 
Mais ce qui manque, de nos jours, aux desseins un 

peu difficilcs, c'est le temps : nous avons a peine quel
ques henres d'activité puissante et tranquille; nous 
vivons au milieu tantot de la tempete, tantot du calme 

plat, condamnés tour it tour au naufrage ou a l'immo
hilité. Plus rapides et plus forts que nous, les événe

ments emportent nos idées et nos intentions avant 

lju'ellrs aient pu passer dans les faits, sOllvent rncrne 
avant qu'elles saient dcvenues seulemeuL des tentatives. 
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J'ai peut-etre moins á me plaindre que d'autrcs de ce 
trouble continu de mon temps, puisque j'ai pu, comme 
ministre de l'instruction publique, laisser Ca et la quel
ques traces durables de mon passage. Pourtant, je ne 
puis me défendre de quelque tristesse quand ma pen
sée se reporte vers les projets que j'avais formés, que 
je croyais bons, et qui ne se sont pas me me laissé eu
trevoir. Je dirai tont a l'heure comment la politique de 
cette époque vint les arreter, et me jeter dans des ques
tions et des luttes bien difl'érentes de ceHes que je rap
pelle en ce moment. 
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ACADÉMJES ET ÉTAllLISSEMENTS LITTÉHAIRES. 

Rétablissement de l' Académie des scienc~s morales et politiques 
dans l'Institut.-Motifs et objections.-Lettre de M. Royer
Collard.-Je communiquo mon projet aux membres survi
vants de l'ancienne classe des sciancos morales pt politiques, 
L'abbé Sieyes.-Le eomte RcedereF.-M. Daunou.-ÉleetiollS 
nouvelles. -lIL Lakallal. - Des tnIYaux de l'Académie des 
sciences morales et politiques el de l~utilité g(,nórale des aca
démies.-Mos rclatiollS avec les sociét6s savantes des dépar
tements.-De l'admínistratioll des étaJjlissemellls lit«~raires 
et scientifiques.-Idées fausses 11 ce sujet.-Dc la sllpI'l'ession 
des logements poul' les eonservateurs et employés dan s j'in
térieur de ces établissements.-Réformes dans j'administra
tion de la Bibliotheque royale.-Augmentation du budget 
des établissements littéraires et scientifiques.-Constructions 
nouvelles au)\fuséum d'histoire naturelle. 

J'entrai au ministere de l'instruction publique pro
fondément eonvaineu' que e'est maiq.tenant pour le 
gouvernement de la' Franee, quelque nom lJu'il porte, 
un intéret ~minent de se montrer, non-seulement 
exempt de toute erainte, mais bienveilIant et protecteur 
pour les travaux de l'esprit humain, aussi bien dans 
les scienees morales et politiques que dans les ~utres. 
Je ne eonnais guere, de nos jours, 'une situation plus 
fausse et plus affaiblissante pour ~e pouvoir que d'etre 
pris pour un adversaire méfiant et systématique de 
l'aetivité intellectuelle, meme lorsque, étrangere a 
toute vue de circonslance ou de parti poli tique, elle Be 
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s'applique qu'il la recherche générale et abstraite de la 
vérité. Je sais quels liens puissants unissent les idées 
abstraites aux intérets positifs de la: société, et combien 
la transition est prompte des principes aux faits et de 
la théoríe a l'application. Je sais aussi qu'il y a des 
temps et des lieux QU la vérité, meme générale et pu
rement scientifique, peut etre, pour l'ordre établi, un 
embarras et un danger. Je n'ai rien a dire de cette 
difficile situation; je ne m'occupe que de mon propre 
pays et de mon propre temps. Au point ou nous so m
mes de la vie nationale, apres les expériences que nous 
avons faites et les spectacles auxquel¡; nous avons as
sisté, I'ordre et le pouvoir, loin d'avoir, parmi nous, 
ríen a craindre du libre et sérieux développement scien
tifique de l'esprit humain, y trouveront de la force et 
de l'ilppui. Non que beaucoup d'erreurs, et d'erreurs' 
dangereuses, ne vitmnentencore ainsi a se produire ; 
muis dans les régions élevées de l'intelligence comme 
de la société, les erreurs dangereuses, en morale et en 
politique, n'ont plus maintenant le vent en poupe; elles 
y sont promptement signalées, combattues et décriées. 
Ce n'est plus en haut, c'est en bas que les théories qui 
portent le déréglement dans les ames et dans les peu
pIes sont favorablement accueillies et deviennent aisé
ment puissantes; ce n'est plus dans le monde savant, 
c'est dans le monde ignorant qu'il fant les redouter et 
les pou\súivre. Sur les hanteurs, la tendance actuelle 
de l'esprit est de se redresser et de s'épurer; e'est dans 
les rangs obscnrs et pressés des régions inférieures 
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qu'habitellt et travaillent aujourd'hui les démons per
vers et ardents a répandre leur perversité. Que le gou
vernement sache avoir confiance dans le mouvement 
intellectuel d'en haut; n y rencontrera plus de secours 
que de péril. Et qu'il soit infatigableacombattre le dés
ordre jntelle~tuel d'en bas; les faits ne lui en fourniront 
que trop souvent les occasiens ave e la nécessité; cal' 
c'est en bas surtout que les errcurs de l'csprit se trans
forment rapidement en passions anarchiques,en actions 
destructives, et qu'elles tombent aínsí sous les justes 
aUeintes du pouvoir. 

Ce fut dans ces vues, et avec des espérances ainsi 
limitées, que, peu de jours apres la formation du cabi
net, je proposai au Roí le rétablissement, dan s l'Insti
tut, de la classe des sciences morales et poli tiques fon
dée en 1795 ,par la Convention, e~ supprimée el1"1803 
par Napoléon, alors premier Consul. Naguere, an plus 
fort des orgies politiques et intellectnelles de 1848, le 
général Cavaignac, alors chef dn gouvernement répu
blieain, demanda a cette Académie de raffermir dans 
les esprits, par de petits ouvrages répandus avec pro

!ÍIsion, les principes fondamentaux de l'ordre social, le 
mariage, la famille, la propriété, le respect, le devoir . 

. C'était se faire, dans qn bon dessein, une grande illusion 
sur la nature des travaux d'une telle compagnie et sur la 
porté e de son action. II n'@st pas donné a la science de 
réprímer l'anarchie dans les ames, ni de ramener ~u 
bon sens et a la vertu les mas ses égarées; il faut, a de 
telles ceuvres, des puissances plus universelles el plui5 
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profond!'s; il y fant Dieu et le malheur. C'est dans les 

temps régnliers que, par les justes satisfactions don· 
nées el la sainedireetion imprimée aux esprits élevés 
et cultivés, les corporatiolls. savantes exercent, au pro
fit du bon ordre intellectuel, une influence salutaire, 
el peuvent preter an pouvoir lui-meme, s'il sait entre
tenir avee elles d'intelligents rapports, un indirect, mais 
utile appui. C'était la le résultat que je me promeUais 

de l' Académie des sciences morales el polftiques ; rien 
de plus, mais rien de moins. Le Roi et le cabinet adop
terenl avee empressement ma proposilion. 

Ce n'est pas qu'elle ne reneontrat des objections gra
ves et que d'excellents esprits ne la re~u~sent avec peu 
de Javeur. Dans mon propre parli el parmi les plus 

fermes soutiens de notre poli tique. plusi~urs se mé
fiaient grandement de la spéculation pbilosopbique, et 
doutaient que, meme animée des plus sages intentions? 
elle put servir a raffermir l'ordre et le pouvoir. D'au
tres voyaient avec déplaisir des hommes fameux dans 
les plus mauvais temps révolutionnaires remis en hon

neur au nom de la science et en dépit de leurs fUcbeux 
souvenirs. La premi(lre et illévitable eonséquence de la 

mesure pro posé e était en effet de rappeler, comme 

noyau d~ la nouvelle Aeadémie, les douze memhres 
encore vivants de l'ancíenne CIasse des sciences mo
rales et politiques; deux d'entre eux, l'abbé Sieyes 
et M. Merlin de Douai, avaient voté la mort de 
Louis. XVI; un troisieme, 1\1. Garat, étail ministre de la 
justicc a ceUe sanglante époque, et avaH lu au Roi son 
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arret; presque tous appartenaient a l'éeole sensualiste 
du XVIII" siecle et eonvenaient mal a la philosophie 
spiritualiste et a l'esprit religieux. On s'inquiétait du 
retour de leur influenee ; on regrettait que le gouver
nement parüt s'en faire le patrono 

J'eus, de eette disposition d'une portion du publie, 
un témoignage irréeusable : M. Royer-Collard, absent 
au moment oil l' Académie restaurée se préparait a se 
compléter par l'élection de nouveaux membre¡;, m'é
erivit: « Si le public et les gens de lettres mettent 
beaueoup d'intéret a votre Académie des sciences mo
rales et politiques, vous avez bien fait pour vous; mais 
eomme elle ne serait pour moi qu'une niaiserie, un ré
ehauffé de lieux eommuns, et qu'elle s'éleve d'ailleurs 
~ur des fondements eonventionnels e{ révolutionnaires~ 
je ne me soucie nullement d'y figurero Je l'ai éerit, il y 
a quelques jours, a Cousin. Écartez done mon nomo » 

Selon son vceu, ee nom, qui était la si naturellement 
appelé, n'y fut pas meme prononcé. 

M. Royer-Collard était parraitement libre de ne e,on
sulter, daos eette circonstance, que ses gouts ou ses 
dégoüts llersonnels; mais j'aurais eu grand tort de me 
conduire par de tels mobiles: j'avais, comme homme 
public, un double devoir a remplir; l'un, de réfablir une 
institution scientifique que je jugeais bonne; l'autre, 
de placer cette institution en dehors des dissentiments 
et des ressentiments politiques, me me légitimes. Je 
n'ignorais pas que des idées philosophiques, qui n'é
taient point les miennes, dominaieót dans cette classe 
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de l'Institut au moment de sa premiere fondation et y 

reparaltraient dans sa renaissance; mais je ne craignais 
pas que, dans l'enceinte que je leur rouvrais, ces idées 
redevinssent puissantes ni redoutables; et les inconvé
nients de quelques mauvais souvenirs révolutionnaires 
étaient, a mon avis, bien inférieurs aux avantages pré
sents et futurs de cette éclatante démonstration de la 
confiance du pouvoir dans la liberté laborieuse et réflé
chie de l'esprit humain. 

La mesure une fois résolue, je n'hésitai pas plus sur 
le mode d'exécution que sur le principe. J'étais bien 
décidé a ne faire faire par ordonnance du Roi aucune 
nomination académique; l'éleclion est de l'essence des 
sociétés savantes ~ on n'y entre dignement que par le 
choix de ses pairs. Je me sOllvenais qu'un vieux et fi
dele royaliste,l'abbé de Monlesquiou, nommé ~n 1816 
membre de l' Académie fran(.'.aise par l'ordonnance 
royale qui écarta de eelte compagnie quelques-uns de 
ses membres, n'avait jamais voulu y prendre séanee, 
disant : ~(.Te ne suis pas académicien; ce n'est pas le 
Roi qui fait des académiCiens.) Je ne voulus pas meme 
faire rendre l'ordonnance de rétablissement sans en 
avoir concerté les dispositions et l'exécution avcc les 
membres encore vivants de l'ancienne classe des scien
ces morales et politiques qui devaient y etre a.ppelés. 
Je n'ai pas plus de gout aux formes qu'aux maximes 
du pouvoir absolu; je me sens a l'aise et satisfait pour 
mon propre compte en témoignant, aux hommes avec 
qui j'ai ¡'¡ traiter, les égards dus a des créatures intel1i-
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gentes et libres. A part mon penchant personnel, le 
pouvoir a, dans la plupart des cas, bien plus d'avantage 
a accepter de bonne grace le travail de la délibération 
préalable et officieuse qu'a affronter aveuglément les ¡ 

critiques en agissant. seul et brusquement, selon sa 
seule science et fantaisie; quand il procede ainsi, c'est 
bien plus souvent par parcssc et inhabileté que par né
cessité et prudence. Décidé done a communiquer aux 
anciens académiciens les bases de mon projet, je cher
chai quel était, 'Parmi eux, celui avec qui je pourrais le 
plus súrement m'entendre, et qui aurait ensuite le plus 
d'influence sur ses collegues. De tous les survivants, 
l'abbé Sie-yes était le plus célebre. J'allai lui faire une 
visite. J'eus quelquepeine a en etre re~u, etje le trouvai 
dans un extreme affaiblissernent d'esprit et de mé
moire. Un moment, ~ans notre courte entrevue, le nom 
de la classe des sciences morales et politiques parut le 
ranimer et lui inspirer quelque intéret : lueur vacil
lante et qui s'évanouit rapidement. 'Je renon~ai a toute 
intervention de sa part dans la petite négociation que 
je méditais. En parcourant les autres noms, le comte 
Rrederer me parut le plus propre a en etre chargé. 
C'était un hornme d'un esprit ouvert, flexible, sen sé, 
libéral, leUré, et, malgré sa préoccupation de bien des 
préjugés de son temps, exempt de passion et d'entete
ment de parti dans la pratiq~e des affaires. Il était dans 
sa terre de Matignon; sur ma priere il vint sur-Ie
champ a Paris; je lui communiquai mon projet et mes 
vues flour son exécution, en lé priant de réunir ses 
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anciens collegucs et de s'en entretenir avec eux. Il s'en 
chargea avec empressement, et le 24 flctobre, je re\jus 
de lui eette leUre : 

« Monsieur, j'ai In aux anciens membres de la cIasse 
des sciences morales de 1'Institut la leUre qne vous 

m'avez fait l'honneur de m'écrire ce matin. 
(1 lIs applaudissent au rétablissement de eette 

cIasse. 
II lis pensent que, sans la diviser en sections, quant a 

présent, il eonvient de réllnir dans un articIe généralles 
altributions des sectlons, et d'y ajouter la philosophie 
de I'ltistfJire (ou les méthodes it suivre dans les eompo

sitions historiques pour qu'elles soient, le plus qu'il se 

pourra, profitables a ]a morale et a la politique). 

(e lis estiment que ceUe cIasse pourrait etre bornée a 
trente membres, et reeevoir le titre d' Académie des 
sciences morales et poliliques. 

« lIs regardent comme une conséquence de la réinté
gration de l,a classe celIe de tflUS les membres qui en 
subsistent encore, et de plus ceUe de deux membres 

qui n'étaient qu'assoeiés lors de la dissolution, mais 

qui ont fe!(U depuis le caractere électoral dans une des 
classes subsisfantes. 

« lIs croient convenable d'adjoindre quatre membres 
pour élire les quinze autres qui feront le complément' 
de l'académie; mais ils estiment que eette adjonetion 
doit se faire par voie d'élection réguli¿re, et qu'aueune 
élection ne peut avoir de régularité qu'apres l'émission 
de l'ordonnance de rétablissement. 
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« Ils croient que les élections doivent etre faites en 
trois temps. 

« La prenliere, immédiatement apres la publication 
de I'ordonnance; elle nommera les quatre adjoints. 

« Par la se conde, les q~inze membres formés par 
l'adjonction aux onze anciens nommeront huit mem
bres, ce qui fera vingt-trois. 

« La troisieme sera faite par les vingt-trois, et nom
mera les sept membres complémentaires de la c1asse. 

(e Voila, monsieur, le résultat de notre longue délibé
ration, ou tous se sont montrés bienYRillaJlts pour le 
projet. » 

II n'y ayait rien la que de parfaitement conforme aúx 
idées que j'avais communiquées a M. Rooderer, et I'or
donnance fut immédiatement rendue. Mais quand on 
en vint a I'exécution, et d'abord a l'élection, par les an
ciens membres, des quatre adjoints qui devaient, de 

concert ayec eux, compléter l' Académie, les rivalités, 
les susceptibilités el les méfi:mces philosophiques ap
-p&l'urent. Le'il quatl'é adjoin\s devaient etre pris dans 
les autres cJasses de l'Institut, et parmi les noms mis 
en avant pour ce~ choix se trouvait fort natnrellement 
celui de M. Cousin. M. Daunou le repoussa, non pas, 
dit-il, qu'il voulüt I'écarter absoIument de l' Académie; 
iI trouvait convenabIe et me me nécessaire que M. Cou
sin en devlnt membre, mais il demandait qu'il ne fUt 
élu que plus tard el quand l' Académie aurait a se com
plétcr définitivement. Pressé d'objections et de ques
!ions, il répondit qu'il ne voulait pas, en appeJant 
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M. Cousin parmi les quatre premiers adjoints, lui don

ner sur les élections suivantes une influence dont il 
pourrait abuser « au profit de son parti doctrinal contre 
le notre.») Comme la discussion continuait, M. Daunou 

flnit par dire qu'il ne faisait point d'objection a ce que 
le gouvernement fiommat lui-meme d'office les quatre 
arljoints dans l'ordonnance de rétablissement de I'Aca

démie, et y comprlt M. Cousin; ce ne seraitla que sui
vre les exemples du passé, et peV"0nne n'y trouverait a 
redire. M. Merlin se rangea a cet avis. Ces académiciens 
renon~aient ainsi a leur droit d'élire eux-memes leurs· 

collcgues et provoquaient le pouvoir a un acte de bon 
plaisir pour s'épargner l'embarras d'écarter ou le dé

plaisir d'admettre un candidat dontles doctrines phi
losophiques inquiétaient les leurs. Je déclarai que je 
ne proposerais jamais au Roi de nommer lui-meme des 
acádémiciens, et que les anciens membres de l' Acadé
mie rétablie étaient parfaitement libres d'élire les qua
tre premiers adjoints comme illeur conviendrait. L'é
lection eut lien en eifet; je ne sais comment vota 
M. Daunou, mais M. Cousin fut l'un des quatre élus; les 

. seize membres ainsi réunis se compléterent par deux 

élections successives qni appclerent chacune sept nou
veaux membres, et le 4 janvier 1833, M. Rcederer ou
vrit les séances de l' Académie définitiyement constituée 
par un discours plein d'une satisfaction joyeuse et d'une 

cspérance un peu vaniteuse dan s l'influence de la philo
sophie, caractere persévérant de la brillante et forte 
génération a laquelle il appartenait. 
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J'eI18, dellX ans plus tard, un piqnant cxemple dI' 
l'énergique et confiante activité de ces derniers survi

vants de 1789, dans les plus simples comme dans les 

plus graves circonstanccs de la vie : je me trouvai un 
matin avec quelques personnes chez M: de .Talleyrand 
venu en congé de Londres a Paris: « Messienrs, nous 

dit-i1 avec un sourire de cont¿ntement presque jeune 
. que j'ai vu qnelquefois snr sa froide figure, je veux 

vous dire ce qui m'esf arrivé hier; je suis allé a la 

Chambre des pairs; nous n'étions que six dans la salle 

qnand je suis entré: M. de Montlosier, le duc dI::: Cas
tries, M. Rmderer, le comte Lemercier (j'¡:,i onblié qui 

il flomma comme le cinquieme) et moi ; nous étions 
tous de l' Assemblée constituante et nous avions tous 
plus de quatre-vingts ans.)) Ces fermes vieillards se 

plaisaient a voir et a faire remarquer que partont ils 
arrivaient encore les premien;. 

Un autre vieillard, l'lBl des débris d'une antre céle

bre Assemblée, et qni probablement se croyait célebre 

lui-meme par les grandes sccnes ,et l'acte ter¡'ible aux
(¡neIs il avait pris part, M. Lal,anal, membre de la Con
vention nationale et hm de oeu.x qui avaient voté la 

mort de Louis XVI, avait été aussi membre de l'an
cienne classe des sciences morales et politiques. C'était 
me me lui qui, en 1'i95, avait proposé et fait adopter 
dans la Convention le reglement de fondation de 1'In
stitut et la liste des membres appelés a en former le 

noyan. En 1832, quand il fut question du rétablisse
ment de l' Académie a laqneUe iI avait appartenu, per-
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SOllne, pas plus panlli ses ancieps collegues que dans le 

publie, ne se souvint de lui; personne ne pema a dc

mander ee qu'iI était devenu. On le eroyait mort, ou 
pIutót on ne s'cnquit nullemenl de lui, tant il était ou

blié. 11 vivait pOlIrtant; il était cultivateur dans l'un 

des États naissants des États-UÍlis d' Amérique, daus 

l'Alabama, sur la dernierc lin~ite, iI. Lctte époque,enlre 
la civilisation arnérícaine el les ~auvages. Il apprit la. le 

rétablissemenl de son Aeadémie el de ses anciens col
legues; il m'éerivit pour réclamer son droit a repren

dre, patmi eux, sa place; je transmis a l'Aeadémie son 

incontestable réclamation; la mort de l\I. Garat laissait, 

a ce moment, dans la section de morale, une plaee va
cante; l\l. Lakanal y fut admis) de droit el sans élection. 

Quand ille sut, il hésila a rentrer en France, el m'é

crivil, pour m'oil'rir ses services aux Étals-Unis, une 
longue leUre, singulier mélange d'idées justes el d'i

dées confuses, de prudenee expérímentale et d'énergi

que fidélité a ses souvenirs révolutionnaires 1. Je n'em

ployai point lU. Lakanal; il rentra en France, reprit 

. son siége a l'Académie, el monrut en 184D, obscur 

encore, quoique avec tous les honneurs d'usage rendus 

aux académiciens. 

En aetivité depuis vingt-sept ans, l' Académie des 

seienees morales et politiques a parfaitement expliqué 

et plcinement justifié elle-meme sa fondation. L'esprit 

de parti politique ou d'intolérance philosophique n'y a 
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jamél'is dominé; il a pu y apparaitl'e lplelquefois; c'est le 
fait dc la liberté; il a toujours ~té contre-balancé et con
tenu; c' est le résultat du rapprochement habituel d'hom
mes divers de situatioos etd'opinions, mais unis par le 
gout et le respect communs de la science el de la vérité. 
Dans ses rapports soit ayec le public, soit avec le pou
yoir, l' Académie a constamment fait preuve d'indépen
dance comme de mesure; elle a, en toute occasion, 
ferrnement combattu le déréglement et hautement 
secondé le monvement régulier des esprits Le compte 
rendu de ses séances ei lo recueil de ses mémoires 
attestent l'aetivité intellectuelle de ses mombres. Par 
les concours qu'elle a ouverts et les questions qu'elle a 
proposées, elle a suscité hors de son süin boaucoup de 
travaux importaots, plusieurs tres-remarquables, sur 
la philosophie, l'histoire, la législation, l'éeonomie po
litique, toutes les belles et difficiles scieoces auxquelles 
elle est consacrée. Des hornrnes d'un mérite inconnu, 

des jeunes gens laborieux et distingués ont été ainsi mis 
en lumiere et sur la voie des fortos études cornrne des 
solides sucees. Jamais il n'a été plus inintelligent et plus 
inopportun que. de nos jours de combattl'é les acadé
mies: nOU8 vivo!Js dans une société plus équitablement 
réglée et plus soigneuse du bonheur de tous que ne l'oot 
cété la plupart des sociétés humaines; mais les centres 
variés, les groupes durables, les agrégations fortes, 
les im})ulsions indépendantes -y manquent; c'est une 
société a la fois dissoute et concentrée, qlli monlre par
tout l'individu isolé en face de l'unité toute-puisEante 
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de l'État. Nous cherchons depuis longtcmps déja, et 
jusqu'ici sans beaucoup de succes dan s l'ordre poli

tique, quelque remede ¡'tces Iacunes d'un état social qui, 
a cote de grands bienfaits publics, laisse les droits bien 
raíbles, les liberté s bien mal assurees et les existences 
individuelles a la fois bien languissantes et bien mo
biles. Les académies sont' aujourd'hui, dalls l'ordre 
intellectuel, le remede naturel et presque unique a ce 
grave défaut de notre société génerale; elles groupent 
sous un drapeau pacifique, sans leur imposer aucun 
joug, ni ~UCUl1e unité factice, des hommes distingués 
qui, sans ce lien, rcsteraient absolument étrangers les 
UIlS aux autres; et en les groupant elles leur procurent 
a tous, avec les plaisirs de généreuses relations, des 
moyens d'influence et des garanties d'indépendance. Au 
dehors, elles attirent les esprits vers les études et les 
questions ojl ils peuvent s'exercer et se satisfaire sans 
se déchainer; elles les contiennent dans certaines li
mites de raison et de conve~ance en provoquant leur 
activite et en soutenant leur liberté. 

Préoccupé de ces idees, je tentai de les appliquer au 
dela de Paris, et de f,ilire concourir, au bon mouvement 
comme au bon ordre intellectuel, les sociétés savantes 
des départements. Le nombre de ce~sociétés, l'attache
ment que leur portent la plupart de leurs membres, Ja 
faveur qu'élles rencontrent"d'ordinaire dans les Conseils 
électifs de leurs aepartements et de leurs villes, 

,prouvent qu'elles répondent a des sentiments vivaces et 
qui ne demandent qu'a se déployer. l\1ais la principale 



ltiO CHAI'ITHE XIX. 

condition du succes, une u?toriété el une s,:!ffi\lüthie 
vraiment publiques, manque trop souvent a ces libé
rales associations. La plupart languissenl fante de 
grand jour, et leurs membres les plus zélés se décou
rage,nt, privés tantót des moyens d'étude dont ¡ls au-. 
raient besoin, tantOt de leur part de gloire un peu 
étendue apr~s leurs travaux. Des esprits généreux, 
entres ülltres un savant archéologue fran(;ais et l'un 
des plus actifs corrcspandants de l' Académie des 
inscriptions et bellcs-lcltrcs, M. de Caumont, se sont 
efforcés, soH par des congres scientifiques, soit eII for
mant, par la réllnion fidive des sociétés locales sous 
le nom d~Institut des Provinccs, une société générale 

quoiqtÍe dispersée, d'imprimer a toutes ces associations 
le mouvement et la publicilé fécondante qui leil!' 
manquent. Je ne saurais bien mesurer que! a été, ni 
bien prévoir quel pourta etre le succes de ces efforts; 
mais quoi qu'il en soit, je pens~is, en 1834, qu'íl apparle
naít au pouvoir central de meltre la main a cette reuvre; 
et apres avoir recueilli, sur les sociétés savantes de 
France, des renseignements précis, je leur adressai une 
circulaire pour les inviter a établir, entre elles et le mi
nistere de l'instruction publique, une correspondance 
réguliere: «( Les sociétés, Ieur disais-je, me feront con
na-itl'e les travaux dont elles s'occupent ou voudraient 
s'occuper, ce qui leur manque en ressources de tont 
genre, livres, instruments, informations scientifiques. 
Je m'üppliquerai a leur procurer tout ce qui pourra 
les seconder dans leur libéralc acliyité, el je ferai IHt-
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blier chaque année, sous les auspices du Gouverne
ment, d'abord un recueil contenant quelques-uns des 
mémoires les plus impor~nts qui auront été lus dans 
les principales soeiétés savantes du royaume, ensuite 
un compte rendu sommaire de leurs travaux, rédigé 
soit d'apres leurs propres eomptes rendus, soit d'apres 
les relations qu'elles m'auront adressées, ce qui sera 
un véritable monument de l'activité intellectuelle· du 
pays, en tant du moins qu'elle s'exerce et se manifeste 
par l'organe des soeiétés savantes. » 

Pour bien convaincre ees sociétés que je ne m'adres
sais point a elles par pure euriosité administrative, et 
que j'aUachais it ma pro po sitio n une impoftance réelle, 
j'ajoutai, aux motifs puisés dans leur intéret particulier, 
un motif d'intéret général et supérieur: « Au moment, 
leur disais-je, OU l'instruction populaire se répand de 
toutes parts, et ou les etforts dont elle est l'objet doivent 
amener, dans les classes nombreuses qui sont vouées 
uu travail manuel, un grand et vif mouvement, il im
porte beaucoup que les classes aisées, qui se livrent :m 
travail intellectuel, ne se laissent pas aller a l'indiffé
renee et a l'apathie. Plus l'instruction élémentaire de
viendra générale et active, plus il est nécessaire que les 
hautes études, les grands travaux scientifiques soieñt 
égalemen~ en progreso Si le mouvement d'esprit allait 
croissant dans les masses pendant que l'inertie régnerait 
dans les c1asses élevées de la socÍété, il en résulterait 
tot ou tard une daugereuse perturbation. le regarde 
done eomme le devoir du Gouvernement, dans l'intéret 

T. IIT. II 
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de la société tout enticre, d'imprimer, autant qu'iÍ est 
en luí, une forte ímpulsion aux études élevées et a. ia 

science pure, aussi bien qn'a l'instruction pratiqne el 
populaire. " Enfin, ponr dissiper d'avance, daos les so
ciétés savantes des départements, des méfiances que je 
pressentais, je leur dis en terminant: « n ne s'agit ici 
d'aucune centralisation d'affaires et de pouvoír. Je n'ai 
nnl dessein de porter atteinte a la liberté et a l'indivi
dualité des sociétés savantes, ni de leur imposer quelque 
organisation générale ou quelque idée dominante. II 
s'agit uniquement de leur transmettre, 'd'un centre 
comIimn, les moyens de travail et de succes qui ne sau
raient leur venir d'ailleurs, et de recueillir, á ce me me 
centre, les fruits de leuJ' activité pour les répandre 
dans une spJ¡ere étendue. Loin qn'une telle mesure 
puisse rien faire perdre aux sociétés savantes de leur 
indépendance et de leur importance locale, elle doit an 
contraire l'assurer et l'accroltre en donnant plus d'effi-

. eacité et de portée a leurs efforts. » 

Envoyée a soixantc-quinze sociétés savantcs éparses 
dans tont le royaume, cette circulaire y répandit un 
peu de monvement et d'espérance. Plusieurs de ces 
sociétés entamerent avcc mon départetnent une corres
pondance animée .. le leur fis parvenir des livres, des 
documents nationaux ct étrangers, des informatlons 
scientifiques, et quelques petites sommes pour les 
aíder daos lenrs recherches et leurs publications io
cales. L'un de mes snccessenrs an ministere de l'ins
trucHon publique, 1\1. de Salvandy, reprit en ,1837 et 
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en t 846, avcr, l'ardeur généreuse qu'il portait partout oil. 
il t9uehait, l'omvre ainsi eommeneée; il demanda 
aux Chambres et en obtint dans son budget un cha
pitre spécial eonsaeré aux sociétés savantes et doté 
de tlO,OOO franes. II répartit eette somme entre soixante 
de ees soeiétés; mode d'appui que je suis loin de 
eroire inutile, mais que je ne regarde pas, dans ce cas 
particulier, comme le plus nécessaire ni le plus effi
cace. Les encouragements doivent etre appropriés aux 
personnes et aux travaux; ce sont des satisfadions in
tellecluelles bien plutót que des secours péeuniaires 
qu'il importc d'assurer aux sociétés savantes; ce qu'eIles 
désirent surtout, e'est de se voir eonnues et appréciées 
dans le monde lettré.le me proposais de charger, dans 
mon département, un ou deux hornrnes distingués 
d'enlrelenir avee ces sociétés une eorrespondanee assi
due, el de préparer, de eoneert avee elles, les publi
cations dont elles devaient etre l'objet. Ce genre d'en
eouragement leur eut été, je erois, plus agréable et plus 
utile qu'une petite part dans une modique alloeation. 

Je ne parIerais pas de qllelqlles. mesures assez peli 
importantes que je pris dans les établissements scienti
fiques et littéraires, bibliotheques, musées et collections 
diverses, si mes idées it eet égard n'avaient été et 
ne reslaient fort différentes de celles qui prévalent 
aujourd'hui. Je tiens it di re avec préeision ee que 
furent, envers ces établissements, ma conduite et ses 
motifs. 

Je suis grand partisan de la mouarchie el de l'admi-
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nistration; la France leur doit beaucoup de son bien
etre et de ses progres, mais je ne crois pas qu'un roi 
soit Ilécessaire partout, ni que les ministres doi.vent tout 
régler. Je sais gré a l'empereur Napoléon d'avoir dit un 
jour a M. de Fontanes: « Laissez-nous au moins la ré
publique des lettres;» et je prends ceUe parÓle Illus 
an sérieux que ne le faisait probahlement Napoléon~ 
Le régime de la monarchie administrative, son unité 
intraitahle, son impulsion monotone de haut en has, sa 
froído préoccupation des choses bien plus que des per
sonnes, sa riguenr contre les irrégularités et son in
différence pour les lfbertés ne conviennent nullement 
la ou domine le caractere littéraire et scientifique; 
il faut a de tels établisselPents une plus large part d'in
dépendance, de spontanéité, de variété et de gouvernr
ment propre. Non ponr complaire a des fantaisies 
d'imagination ou de vanité, mais a cause de la nature 
meme des hommcs avec qui 1'0n traite et des affaires 
qui se traitent en pareil caso Ce que veut l'administra
tion générale et supérieure, ce . sont des regles et des 
agents; ce qu'elle redoute et réprouve par-dessus tout, 
ce sont les volontés individuclles, les actes imprévus, 
les anomalíes, les abuso Elle est pen propre a manier 
des leUrés et des savants, des hommes babitués et en
dins a inventer, a critiquer, a décider eux-memes de 
leurs idées et de leurs travaux, et avec qui il faut causer 
et discuter sans ces Se, au lieu de leur adresser tout 
simplement des instructions et des eirculaire!i\. L'admi
nistration mettra-t-elle au-dessus d'eux un agcnt qui 
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luí soít analogue, un petit souverain administratif? Ou 
bien les savants et les leUrés qu'elle lui subordonnera 
s'offenseront, et elle aura a encourir leur opposition 
sourde et leur humeur; ou bien ils se résigneront, s'an
nuleront, et les affaires des lettres et des sciences se- . 
ront faites par des hornmes étrangers ¡\ leurs besoins, 
á leurs goüts, a leurs désirs, ¡\ leurs plaisirs, a leurs 
Hudes, 11 leurs 1ivres, qui mettront l' ordre peut-etre 
dans les établissements littéraires, mais qui y tueront 
la vie. Et ron s'étonnera ensuite de la langucur des 
leUres et de la malveillance des lettrés ! 

Je veux donner un exemple des erreurs ou tombe 
l'autorité et du mal qu'ellc fait lorsqu'elle applique aux 
établissements scientifiques et littéraires les idées pure-

o ment administrativ~s; et je prendrai l'un des exemples 
les plus favorables a l'administration, un cas ou des 
motifs pJausibles semblent justifier ses mesures. Depuis 
lQngtemps et sous le régime parlementaire comme au
jourd'hui, on a laxé d'abus les logements accordés dans 
les ~blissements scícntifiques aux conservateurs,pFo
fesstmrs ou employés divers qui y exerccnt leurs fonc
Hons; on a trouvé ces logements tantót trop multipliés, 
tantót trop vastes, tantót trop beaux, et fai cité naguere 
la réponse amere d'un savant illustre a ces plaintes 
acharnées. Pour couper CGurt aux abus, on a, dans la 
Bibliotbeque impériale, abolí récemment l'usage; il a 
été décidé qu'aucun conservateur ou employé n'habi
terait plus dans l'établissement, et on a alloué a ceux 
t]u'on expulsait ainsi une indemnité de logement. On 
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il voulu et cru faire un acte de bonne administration; 
ij1ais on a méconnu la nature et la puissance morale des 
éfab!issements scientifiques; on a porté aux mreurs et 
a la vie savantes une grave atteinte. Une bibliotheque 
publique, un musée d'histoil'e na\ul'elle, des conserva
toires de grandes collections sont, pour les hommes 
c.~argés de les conserver, de les ,enricbir, d'yenseigner, 

!Ollt autre chose qu'un batiment ou ils s'acquittent de 
leurs fonctionsj c'est une patrie ou llabite leur ame, oy. 
ils vivent au mílieu des instruments de leur travail et 
des plaisirs de leur pensée; je dirais volontiers que 
e'est un couvent laique et voué a la scienee, ou s'en
ferment librement des hommes pour qui la science est 
une affaire de tous les moments, et qui trouvent la leur 
délassement eomme leur oceupation. lIs font bien plus' . 
qu'y reeevoir le public et satisfaire a ses de~andes; ils 
exploitent eux-memes les riehesses qu'ils gardent; 
ees bibliotheques, ces musées qu'ils habitent sont leur 
laboratoire personnel; e'est a la faveur de cette cohabi

,tation continue, de cette intimité matériclle, si l'on peut 

ainsi parler. avec les' monUl!1ents et les déllóts de la 
scienee. qu'ont été préparés el aceeomplis, par les em
ployés eux.memes des établissements scientifiques, la 
plupart des grands travaux qui en sont sortis. Se figure
t-on que les memes sentiments se développeront, que 
les memes liens se:resserreront, que les memes résuItats 
seront obtenus lorsque ces établissements seront Qes 
édifices déserts, excepté a certains jours et certaines 
heures ol¡ les cónservateurs et les professeurs 5'y ren-
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dront, comme le public, pour s'acquitter de le\.l.r tac~w, 
sauf a en sortir aussitót pour alIer retrouver dans leurs 

propres foyers ces jouissancet> de l'étude et de la famill~ 
qui ne s'incorporent phJS pour eux avec ces ~alles ~t 
ces mllrs oi! ils ne vivent plus? On a détruit la cité eL 

l~ f~mille savantes; fussent-ils les plus savants cUes pJU¡; 
exaets 4\.l. monlle, Iles employés dispersé~ no la rem

pl&~l3ron~ paso 
c.'~~~ trpp souvent notre dispositjon de nous préo~cq· 

per exclusivement de certaines fautes, de certains m¡mX 
qui frappent notre esprit ou soulevent notre j:ll.Hnellf, 
et d'o\.l.blier, de sacrifier, pour les faire cesser, les bifms 
préciem: au~quels ils s'attachent. Je n'ai nul gout po4f 
lesabus; mais j'aime mieu~ supporter quelques plantes 
parasites autour de l'arllre que d'abattre Oll 4'énerY~r 
rarbre lui-m~me. Je crois d'aille4rs qu'avec qu.I:*JJWs 
mesures Pl::fS~véfallte~ ~'inspection et de publicit~, QU· 

pourrait prévenir Oli redresser la plupart des grjefs 
qui s'élevent contre l'administration des Mablisse
lijents scientifiques sans leur enJever leur caractere. 
Lorsqu'en novembre f832, je fus appelé, par les récla
mations et les commissions des Chambres memes, 
á apporter dans le régime de la Bibliotheqlle royale cer
~~q~s modifications, je pris gran4 .soin qu'elles ne dé
tr"~l¡;sent point l'ancienne indépendance, et ce que j'ap
~~~a! l'a~tonom.ie littéraire de cet établissement; jo 
laiss~i l!3 g~uVefJlement intérieur de ses affaires a la 
réunion de ~es cOJlservateurs; je leur imposai seule
ment l'obligation d'indiquer eux-m~ll1es, et parmi ep~, 
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par la présentation de trois candidats, un président du 
conservatoire qui en serait, au dedans, le pouvoir exé
cutif, et au dehors le représentant vis-a-vis de l'admi
nistration générale. C'était un principe d'unité et de 
responsabilité introduit dans l'établissement, sans alté
rer la dignité de ses chefs savants, ni leur eÍllever leurs 
attributions naturelles. Je fortifiai me me la position des 
em~oyés, supérieurs et inférieurs, de la Bibliotheque, 
en leur donnant, pour lenr nomination et leur llvance
ment, de séfieuses garanties contre raction spontanée et 
arbitraire du pouvoir central. 

. L'administration du Muséllm d'histoirc naturelle 
eut été susceptible de quelqnes modifieations analo
gnos; mais le public les réclamait moins vivement, et 
les chefs de l'établissement, tous professenrs de renom, 
paraissaient les redouter encore davantage. Je leur lais
sai, sans y toueher, eette ancienne organisation son s 
lac:fuelle les seienees et leur enseignement ont fait taní 
de progre s et jeté tant d'éclat. 

Je lis, pour ces deux établissements, ee qui importe 
beaucoup plus a la prospérité des sciences et des lettres 
que la suppression de quelques logements ou la répres
sion de quelques irrégularités administratives; je de
manda; et j'obtins des Chambres un notable accrois

sement a leur dotation. De i833 a 1.831, le budget 
ordinaire du Muséum d'histoire naturelle fut po'rté 
de 331,000 a 434,000 francs,et celui de la. Bibli()the~\le 
royale de 200,000 a 274,000 franes. C'était une aug
mentation d'un tiers; principalement appliquée a met-
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tre en bon état et a enriehir le matériel de ees éta
blissements. En vertu de la 101 des travaux publies 
extraordinaires,proposée le 29 avril 1833 par M. Thiers 
et promulguée le 27 juin suivant, une SOlÚme de 
2,400,000 franes fut eonsacrée a l'extension de~ ter
rains du Muséum d'histoire naturelle el a la eonstrue
tion d'une galerie minéralogique et de grandes serres 
nouvelles depuis longtemps désirées dans l'intéret labo
rieux des savants comme pour la satisfaction cnrieuse 
du publico Le roi Louis-Philippe alla poser lui-meme, 
le 29 juilIet 1833, la premiere pierre de la galerie miné
ralogique, et je l'accompagnai dans cette cérémonie. 
La foule était grande; tous les savants du Muséum, ses 
visiteurs habituels, des étudiants, la garde nationale du 
quartier; au nom de ce public, je remerciai le Roi des 
nouveaux moyens qu'il venait meUre a la disposition 
de la science pour faire valoir ses richesses : « e'est 
votre destinée, Sire, lui dis-je; et ce sera votre gloire, 
dans les petites comme dans les grandes choses, d'ac
complir ce qui était projeté, de terminer ce qni était 
commencé, de loucher an but marqué par tons les 
vreux, de satisfairc définitivement aux besoins modestes 
de la science comme aux grands intérets de la société.» 
J'exprimais la le sentiment commun des llombreux 
assistants qui m'écoutaient. Les plus honnetes espé
rances sont présomptueuses; mais les hommes senti
raient leur creur se glacer et tomberaient dans l'inertie 
s'ils savaient combien leurs reuvres sont incertaines 
et si l'avenir cessait d'etre obscur a leuÍ"s yeux. 
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ÉTUDES HTSTORIQUES. 

hnportance morale et poli tique des études historiques. - État 
dll, études 'historiq ues dans l'instructiop. Plfblique aY~n~ 1~18. 
-IntroduGtion de l'en~eignement spécial de l'histoire dans les 
col.léges.-Du caractere et des limites de cet enseignement. 
-Etat ~es étuqes f¡istoriques apres la Révolution de 18ap. 
-Leltre de ]U. Angustio Thierry a ce sujet.-Fondation d~ 
la Société pour ¡'hi8toire de France.-Jc propose la publication, 
par le ministere de l'Instruction publique, d'une grand~ c~!
lection des Documents inédits relatifs a l'histoire de France.
Débat danslesChambresace sujet.-l\fon rapport au roi Louis
Philippe.-Lettrll du Roi.-M. Michelet et M. Edgar Quiuet. 
:"'De "J'E'!tat actuel des études sur l'histoire générale et locale 
de la France, et de l'influence de' ces études. 

Nos gouts devienhent aiséIllent des man~es, et UIlf 
idée qui nous a longtemps et fortemept préoccupés 
prend, a nos -yeux, une impQrtance a laquelle nolre va
nité ajoute souvent trop de foi. Pourtant, plus j'y ai 
pensé, plus je suis demeuré convaincu que je ne m'~xa
gérais point l'intéret que doit avoir, ponl' une llatjO~1 
sa propre histoire, ni ce qu'elle gagne, en intelligel1ce 
politique COl11me en dignité mprale, a la connaitre et il 
l'aiJIler. pans ce long cours de générations successives 

qu'on ~ppelle u~ peJlple, ch~cune pass e si vi te ! Et d~ns 
llotre p¡tssage si court, notre horizon est si borné! 
Nous tenons si peu de place et nous voyons, de no~ 
proprcs yel.lx, si peu de choses! Nous avons besoin d.c 



i:TUDES HISTUIWJUES. 171 

grandir dans notre pensée pour prendre all sérieux 
noire vie. La religion nous ouvre l'avenir et nous Illet 
en prés8nce de l'éternité. L'histoire nous rend le passé 
et ajoute a notre exist~nce ceHe de nos peres. En se 
portant sur eux, notre vue s'étend et s'éleve. Quand 
nous les connaissons bien, nous nous cOIlnaissons et 
nous nous comprenons mieux nous-memes j ~otr~ 

propre destinée, notre situation présente) les circQQ§
tan ces qui nous entourent et les nécessités qui pesept 
sur nous devienncnt plus claires et plus naturelles a 
nos yeux. Ce n'cst pas seulement un plaisir de science 
et d'imagination que nous éprouvons a rentrer ainsi 
en société llvec les événements et les hommes (¡ui nous 
ont précédés sur le meme sol, sous le meme ciel; les 
idées et les passions du jour en deviennent moi~s 
étroites et moins apres. Chez un peuple curieux et in-

, . , 
. struit de son histoire, on est presque assuré de lrouver 

l].n jugement plus sain, et plus équitable, meme sur 
ses affaires présentes, ses conditions de progres et ses 
clJanees d'avenir. 

La me me idée qui m'avait conduit, la meme espé
mnce qui m'avait animé quand je retra~ais, dan s mes 
cours a la Sorbonne, le développement de notre civili
sation fran!faise, me suivircnt au ministere de l'instruc
Hon publique et dans mes efforts pour ranimer et ré
pandre 1~ gout et l'étudé de n~tre histoire nationale. 
J'étais certes loin d'en attendre aucun etret étendll ni 
prompt pour l'apaisement des passions poli tiques ou le 
redressement des préjl1gés populaires; je savais trol' 
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déja combien leurs racilles sont profundes, et quels 
coups puissants et redoublés, de la main de Dieu meme, 
sont nécessaires pour les extirper. Mais jc me promet
tais qu'a Paris d'abord, au centre des études et des 
idées, puis l(a et la dans toute la France, un certain 
nombre d'esprits intelligents arriveraiellt a des notions 
plus exactes el plus jmpartiales sur les éléments divers 
qui ont formé la société fran!faise, sur leurs rapports et 
leurs droits mutuels, et sur la valeur de leurs traditions 
historiques dans les nouvelles combinaisons sociales de 
nos jours. Ni la lenteur inévitable de ce progres intel
tectnel, ni la lentenr bien plus grande enc?re de son 
influence publique ne me rebutaient : c'est une préten
tion un peu orgueilleuse de vouloir redresser les idées 
de son temps; cellx qui la forment doivent se résigner 
a voir a peine poindre leur succes; ils prechent aux 
peuples la patience dans la poúrsuite de leurs désirs; 
il fant qn'ils sachent la pratiqner eux-memes dans leurs 
travaux et leurs espérances. 

Avant 1830, j'avais obtenu, non-seulement dans le 
public et par mes cours, mais dans le systeme général 
de l'instructioIl publique, quelques résultats importants 
pour l'étnde de l'histoir~. Cette étude n'était pas meme 
nommée dans la loi quí, sous le Consulat, en 1802, 
avait rétabli l'instruction secondaire: « On enseignera 
dans les lycées, dit l'article 10, les langues anciennes, 
la rhétorique, la logique, la morale et les éléments des 
sciences mathématiques et physiques. » On fit un pas 
dans le statut par lequelle Conseil de l'Université ré-
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gla, en 1814, la discipline et les études dan s les eolléges; 

l'enseignement de l'histoire et de la géographie y fut 
introduit, mais d'une fa!fon tres-accessoire ; les profes

seurs de langues anciennes furent ehargés de le don
ner en meme temps que l'enseignenient littéraire; 
dans les mois d'été, depUis le "je, avril jusqu'aux va
canees, une demi-heure fut ajoutée aux classes du soir 
des eolléges, «el la demi-h.eure de p~l1S, dit l'article 129, 
sera exclusivement eonsaerée a la géographie et a l'his
toire. ») En 1818 seulement, la mesure décisive et seule 
effieaee fut adoptée; M. Royer-ColIard et M. Cuvier, 
ave e qui je m'en étais souvent entretenu, firent pren
elre un arre té portanl : 

« La Commission de l'instrudion publique, 
« Vu la dispositian du reglement des colléges qui 

prescrit aux professeurs de consacrer, pendant les mois 
d'été"une demi-heure, apres chaque classe du soir, a 
l' enseignement de l'histoire et de la géographie; 

« Considérant que les intentions ele ce reglement 
n'ont point été généralement remplies jusqu'a présent, 
et qu'il importe de donner, a eeUe partie des éludes 
classiques, tous les développements que réclament l'é
tal de la société el le vreu des familles, 

« Arrete ce qui suit : 
« L'enseignement de l'histoire et de la géographie, 

dans les eolléges royaux et dans les colléges commu
r.aux qui seront désignés par la Commission, sera con
fié a un professeur ou a un agrégé spécial. ») 

L'exéeution répondit a la promesse; des professeurs 
- , 
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spéciaux d!histoire furent nommés et cOllvenablement 
traités; l'enseignement des diverses époques histori
ques fut distríbué entre les c1asses successives; l'his
toire et la géographie eurent leur part dans les hon

neurs du concours général comme leur place dans les 
écoles de I'État. 

Un peu plus tard, en 1820, la Commission de l'in
struction publique; en communiquant aux professeurs 
le plan du nouvel enseignement, en détermina- sage
ment le caractere et la porté e : « Le professcur aurait, 
dit-elle, une fausse idée des soins qu' 011 aUcnd de son 
zele s'il se cmyait obligé d'entrer daos les développe
ments et dan s les discussions de haute critique qUÍ ap
partiennent a un enseignement approfondi; ce n'est 
point id un cours de faculté. Le professeur ne peut 
espérer d'étre utile a ses éleves qu'el1 se mettant tou-

. jours a leur portée; c'est pour ellX, et non pour luí, 
qu'il doit faire sa· classe. Son objet étant de graver dan s 
ieur mémoire les principaux faits de l'histoire, dont 011 

n'acquiert la connaissancc qu'imparfaitcmenl et avec 
beaucoup de difficuHés dans un age plus avancé, iI ne 
doit chercher d'alltres sources d'illtérét que dans la 
simple exposition des faits historiques et dans la liai
son naturelle qu'ils ont entre eux. Il devra surtout évi
ter tout ce qui pourrait appeler les éleves dans le ehamp 
de la politique, et servir d'aliment aux discussions de 
párti. )) 

Malgré eette réserve, quand l'influenee d'abord el 
bientot le pouvoir passerent aux mains de M. de VillCle, 
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oit p1üt6t de son parti, l'enseignement de l'histoire de
Vint slispect; et dans les mesures .de ce temps, notam
ment dans le nouveau statut rédigé en septembre 1821 
pour le régime des colIéges, on enlrevoit un etrort ca
(;hé, sinon pour abolir cet enseignement, du moins pour 
l'amoindrir el le repousser dans l'ombre. Máis visible
ment aussi cet etrqrt est embarras sé et timide. Ce fut, a 
cette epoque, le lort et le malheur des partis en luite, des 
amis cOrlmie des ennemis de 1ft Restauration, de se trop 
redouter les UDS les autre¡;, ct de se croire mutuellement 
Lien. plus de pouvoir qu'ils n'en avaient reellement. 
Leurs peurs réciproques dépassaient de beaucoup leurs 
périls, et ils se mena!(aient bien plus qu'ils ne se frap
paient. En dépit des ínéfiances affichées et des actes 
hostiles de ce qu' on appelaitla CongregatióIi contre l'Uni
versité et se~ progres, quand la Restauration tomba, 
non-seulement I'Université restait debout, mais dans son 
seio el aux divets degrés de l'instruction publique, 
duné les colÍéges comme dans les facultés, l'enseigne
ment de l'histoire était fondé. 

Le régime de 1830 fit disparaltre, quant a la securité 
de cet enseignement aans les colleges, toute inquié
tude ; mais il lui fit torl dan s les régions supérieures; 
plusieurs des hommes qui avaient fait sa force se don
nefent tout entiers a la vie politique, ei les travaux 
histoÍ'iques ne tarderent pas a se re~sentir du dérégle
meI1t des esprits. Déja presque aveugle et malade, 

M. Augustin Thierr-y, qui vivait aupres de son frere 
Amédée, alors préfet de la Haute-Saohe, m'écrivait de 
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Luxeuílle 3 septembre 1833 : «( Croyez-vous, mon cher 
, ami, que ma présence a Paris serait sans utilité pour 
les études historiques? Notre école a été dissoute par 
votre retraite él tous; il n'en rest~ que des débris qui 
vont se perdant de jour en jour. Je les rassemblerais 
autour de moi; je me ferais centre d'études, et en vé
rité il -y a urgence. Vo-yez quel enseignement léger et 
sautillant commence a devenir populaire. Dans les li
vres, ce qui se publie est encore plus étrange; sous le 
Dom d'histoire, OD fait du dithyrambe et de la poésie. 
Vous avez créé un conservateur des monuments hisw
riques; créez un conservateur de la méthode et du 
style en histoire; sans quoi, avant quatre ans, il ne res
tera plus la m~indre trace de ce qui DOUS a couté, a 
vous surtout, tant de peines et de travaux. Je' consacre
rai a cette reuvre ce qui me reste de vie. Mettez-moi 
en état de vivre a Paris; que votre justice prononce sur 
lesdro'its que me donne ce que j'ai faH pour la science 
et ce que j'ai perdu pour elle; la Providence fera le 
reste. ) 

J'étais plus impalient que personne d'ouvrir de nou
veUes sources de force saine el de prospérité a des 
études qui m'étaient cheres et dont je voyais le péril. 
Le sentiment public me vint en ~ide. Si l'enseignement 
supérieur de l'hisloire avait fait des \ledes considéra
bIes, le goütdes recherches et des méditations histo
riques se répandait de plus en plus; C'était, pour 
beaucoup d'csprits actifs que la poli tique n'aUirait ou 
n'accueillait pas, une satisfaction intelIectuelIe et une 
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chance de renom littéraire, local ou généra1. Quelques
uns de mes amis vinrent me parler de leur projet de 
fonder, sous le nom de Société de l' Bis/oire de France, 
une société spécialement vouée a publier des docu
ments originaux relatifs a notre histoire nationale, et 
a répandre, soit par une correspondance régulierement 
suivie, soit par un bulle/in mensuel, la connaissance 
des travaux épars et ignorés dont elle était l'objet. Je 
m'empressai de donner a ce projet mon assentiment et 
mon concours. Nous nous réunimes le 27 juin 1833, au 
nombre de vingt fondateurs; nous arretames les bases 
de l'association; et six mois apres, le 23 janvier 1834, la 
Société de l'Bistoire de France, qui comptait déja cent 
membres, se formait en assemblée générale, adoptait 
son reglement définitif, nommait un conseil chargé 
de diriger ses travaux, et entrait sur-Ie-champ en acti
vité. On sait tout ce qu'elle a faH depuis vmgt-cinq ans. 
Elle a publié 71 volumes de Mémoires et Documents 
inédits, presque tous d'un grand intéret pour notre his
toire, et dont quelques-uns sont de vraies découvertes 
historiques, curieuses pour le public amateur aussi 
bien qu'importantes pour le public savant. Elle a dé
pensé pour ces publications 360,000 francs. Elle a sus
cité, daos tout le pays et jusque daos une multitude de 
petites villes étraogeres a tout établissement scienti
fique, l'étude curieuse du passé local, de ses souvenirs 
et de ses documents. Elle compte aujourd'hui 450 
membres; et ce nombre toujours croissant, l'impor
tance de ses publications, l'étendue de sa correspon-

T. liT. 12 
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dance, la régularíté et 11intéret de Ion bulle,in men· 
su el, tOnt lui garantit up long et fécond avenir. 

Mais au moment meme de sa fondation, et par mes 
entr-etiens avec ses plus zélés fondateurs, il me fut évi
dent qu'elle serail loin de suffire a sa tache, et que le 
gouvernement seul pos~édait les moyens littáraires et 
financien indispensables pour une telle muvre. Je l'é
soius de l'entreprendre comme ministre de 11iostruc
tion publique, et de lui donner, des l'abord, l'étendue 
et I'éclat qui pouvaient seuls déterminer les Chambres 
aux largesses que j'avais a leur demander. Dans l'oOOro 
intellectuel COlJlme dans l'ordre politique, c'est par les 
grandes espérances et les grandes exigen ces qu'on pro. 
'Voque a d'énergiques etforts la s-ympathie et l'aclivité 
humaines: J'avais plusieurs buls a attoindre. Je voulais 
faire rechercher, recueillir et meltre en sureté dans 
toute la France les monuments de notre hi8toire qui 
n'avaient pas péri dans les deslrudions el les dilapida
tions révolutionnaires. Je voulais choisir, dan s les ár
chives locales ainsi rétablies et dans celles de l'État, 
diplomatiques et militaires, les documents importants 
de I'histoire nationale, et les faire publier suceessive~ 
ment, sans blesser aucun intéret ni convenance publi
que, mais aussI sans puérile pusill&niJnité. Pour qu'un 
tel truvail fUt dignement exécuté, il fallait que les 
hommes éminents dans les études historiques vinssept 
s'y associer, soit réunis en comité autour du ministre 

de l'instruction publique pour juger I'importance el le 
mérite des documents, soit individuelJement pour en 
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diriger la publication. Il fallait aussi que, de tous les 
points du territoire, les érudits, les archéologues 10-
caux entrassent en correspondance avec le ministre et 
son comité pour lui indiquer les richesses ignorées et 
en seconder l'expIoitation. A ees eonditions seulement, 
l'reuvre pouvait répondre a la pensée, et produire une 
collection de doeuments inédits qui jetat de vives lu
mieres, non sur une seuIe époque et une seule pro
vince, mais sur tous les temps et tous les théiitres de 
la longue et forte vie de la France. 

Dans le projct de budget présenté a la Chambre des 

députés le 10 janvier 1834, je demandai une allocation 
spéciale de 120,000 francs pour commencer l'entre

prise. Des réclamations s'éleverent contre une si nou
velle et si grosse dépense. La commission spécialement 
chargée de l'examen du budget de mon département 
proposa de la réduire a 50,000 franes. La eommission 
générale du budget en demanda a la Chambrc le rejel 
absolu. Je maintins ma proposition. La discussion fut 
vive et tres-melée. Je trouvai des défenseurs parmi 
mes adversaires et des adversaires parmi mes amis. 
M. Garnier-Pages m'accllsa de vouloir enlever aux 
journaux les jeunes gens qui y soutenaient les prin
cipes, pour les attirer et les absorber dans des études 

étrangeres a la politiqueo En revanche, M. Mauguin se 
félicita et me félicita de la publicité que j'allais donner 
aux archives et aux correspondances diplomatiques, 
bonne éeole, dit-il, pour former les hommes politiques 
dont la France avait besoin, et il ajouta 1 « Quand V011S 
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en formeriez seulement quelques-uns, vous seriez in
demnisés au centuple de vos frais.» M. de Sade et 

M. Pages de l' Ariége, M. Pelet de la Lozere et M. Gillon, 
firent valoir, pour et contre ma demande, des argu
ments plus sérieux; la passion de l'économie et le gout 
de la science étaient aux prises. La Chambre avait con
fiance en moi pour de telles questions, et se plaisait aux 
mesures d'un caractere libéral qui n'altéraient point la 
politique d'ordre et de résistance. Elle me donna gain 
de cause. Le budget voté, je présentai au Roi un rap
port ou j'exposai avec détailles motifs et les espérances, 
le plan et les moyens d'exécution de l'entreprise 1; il 
m'écrivit en me le renvoyant: « ~Ion cher ministre,j'ai 
Iu avec bien de l'intéret le rapport que vous m'avez re
mis ce matin. Vous le trouverez ci-joint revetu de mon 
al)probation. C'est une grande, belle et utile entreprise 
que cette publication. Il était digne de vous d'en conce
voir la pensée, et son exécution ne pouvait etre confiée 
a des mains plus capables que les vOtres d'en assurer le 
SllCCeS. C'est pour moi un motif de plus de m'applaudir 
de vous avoir pour ministre. » J'avais l'adhésion et 
l'appui des grands pouvoirs puhlics; je me mis immé
diatement a l'reuvre. 

Le bon vouloir et l'activité efficace que je rencontrai 
chez tous les amis des. ;études historiques me furent 
bientot de surs garants du sucees. Les plus éminents 
parmi eux, MM. Augustin Thierry, Mignet, Fauriel, 
Guérard, Cousin, Auguste Le Prévost, le général Pelet, 

t Pieces histM'iques, nO IX. 



.éTlJDE~· HISTORIQUES. 181 

s'empresserent, non-seulement de s'associer anx tra
vaux du comité central institné dans mon ministere, 
mais de diriger eux-memes les premieres grandes pu
blications qui devaient inaugurer la collection. Le nom
bre et le zeIe de nos correspondants historiques dans 
les départements s'accrurent rapidement; quatre-vingt
nenf étaient désignés en décembre 1834, quand je leur 
envoyai mon rapport au Roi et des instructions géné
raIes sur les travaux projetés; cinq mois apres, en 
maí 1835, soit par des offres spontanées, soit par des 
désignations nouvelles, ce nombre s'était élevé a 153. 
Évidemment le sentiment national et scientifique était 
ému et satisfait. 

Je trouve, dans les papiers qui me restent de cette 
époque, deux noms que je ne lis pas sans une impres
sion de triste et atfectueux regret : un rapport de 
M. Michelet sur les bibliotheques et archives des dépar
tements du sud-ouest de la France que je l'avais chargé 
de visiter, et une lettre de M. Edgar Quillet qui m'offre 
son concours pour la recherche et la publication des 
documents inédits. J'avais eu, avec l'un et l'autre,de 
sérieuses et bonnes relations: la tradnction, par M. Qui
net, du grand ouvrage de Herder sur l'histoire de l'hu

manité, et l' Introduction remarquabIe qu'il y avait 
ajoutée, m'avaient inspiré pour lui un vif intéret. Par 
mon choix, M. Michelet avait été un moment mon sup
pléant dans ma chaire de la Sorbonne, et c'était sur 
,?on indication qu'il avait été appelé aux Tuileries 
pOllr donner des le!(ons d'histoire, d'abord, si je 
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m'en souviens bien, el S. A. R. Mademoiselle, au
jourd'hui madama la duches se da Parme, ansuite 
aux jeunes princesses, filIes du roi Louis-Philippe. 
Le rapport que je retrouve de lui, sous la date de 
-1835, est simple, net, un pUl' voyage archéologique, 
sans prétention ni fantaisie. Quant el M. Quinet: {( Si 
vous jugiez, m'écrivait-ille 18 mai 1834, que la publi
cation de quelques fragments épiques du xne et du 
XIII' siecles dut etre comprise dans votre collection, ce 
serait avec empressement que je me livrerais el ce tra
vail. Je serais de meme a vos ordres s'il entrait dans 
vos convenances de faire explorer les bibliotheques 
d' Allemagne, d'Italie ou d'Espagne, el c'est meme la 
ce que je désirerais plus. Dans tous les cas, je m'esti
merai heureux de recevoir vos instructions sur des 
questions qui font l'objet de mes études journam~res, 
et de pouvoir profiter ainsi plus immédiatement de vos 
lumieres.» Encore deux esprits rares et généreux, 
que le mauvais génie de leur temps a séduits et attirés 
dans son impur chao s, et qui valent mieux que leurs 
idées et leurs succes. 

la n'ai rien el dire de la colIection meme qui com
men~a ainsi par mes soins, des documents qu'elle a 
mis au jour et des travaux qu'elle a suscités sur notre 
histoire. A travers les troubles du temps et en dépit 
des chutes des rois, des républiques et des ministres, 
cette reuvre a persisté et s'est développée, comme elle 
l'eut pu faire dan s des jours tranquilles. La collection 
compte aujolird'hui cent-quatorze volnmes, et dana ce 
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nombre plusieurs des monumenls les plus importanbs 
el jusque-Ia les plus ignorés du passé de la France. Les 
maUres éprouvés et laurl! distiples les plus distin
gués dans les études historiques continuent de donner 
leurs soins a ces publications. Le minisrere de l'in
struction publique 11 maintenant dans les departements 
trois cents correspondants groupés autoul' de ce foyer 
de recherches nationales. Rien ne manque au public 
poul' apprécier l'reune, sa pensée premiere et son exé
cution. Je tiens seulement, pour ce qui me touche, a 
rappeler encore un fait. Lorsque, au mois de fé
vrier 1836, le cabinet du 11 octobre 1832 fut dissous et 
que j'eus quitté le minislere de l'instruction publique, 
lOon successeur dans ce déparlement, le baron Pelet 
de la Lozere, se fit faire un rapport sur la situation des 
travaux historiques qu'il trouvait accomplis, commen
cés ou ordonnés tl'apres mes instructions. Ce rapport, 
en dale du 23 mars 1836, constate avec précision l'im
pulsion donnée et les pas déja faits dans la voie que je 
venais d'ouvrir. Je me permcts de l'insérer dans les 
Pieces historiques que je joins a ces lJ'lémoires \. 

J'ai dit quelle espérance poli tique , réeHe et vive 
quoique lointaine, s'était unie pour moí, des le premier 
moment, a la valeur scientifique de ces travaux. Elle 
ne m'a point abandonné. Meme aujourd'hui, au len
demain de nos convulsions sociales a peine compri
mées, si un observateur éclairé et impartíal parcourait 
la France, il trouverait partout, dans toutes nos villes, 

1 Pi.ces historiques, n0 X. 
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grandes ou petites, et jusqu'au fond de nos campagnes, 
des hommes modestes, instruits, laborieux, voués avec 
une sorte de passion a l'étude de l'histoire, générale ou 
locale, de leur patrie. S'il causait avec ces hommes, il 
serait frappé de l'équité de leurs sentiments comme de 
la liherté de leur esprit sur l'ancienne comme sur la 
nouvelle société fran~ise; et il aurait quelque peine a 
cFoire que tant d-'idées justes, répandues sur tous les 
points du territoire, puissent rester toujours sans in
fluence sur les dispositions et les destinées du pays. 
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POLITIQUE INTÉRIEURE (1832-1836). 

Vrai caraetere de la politique de résistanee de 1830 a 1836.
État des partis dans les chambres en 1832.-Nomination de 
pairs.-Naissance du tiers-parti dans la chambre des député6. 
-M. Dupin président. - Révocation de MM. Dubois, de 
Nantes, et Baude.-Débat a ce sujet.-Sessions de 1832 et 
1833.-Bonne situation du cabinet.-Des sociétés secretes a 
cette époque.-De l'appui qu'elIes trouvaient dans la Chambre 
des députés.-Des journaux.--Quelle conduite doit tenir le 
pouvoir en présence de la liberté de la presse périodique.
Quelle fut, a cet égard, notre erreur.-Proces de la Tribune 
devant la Chambre des députés.-Coneessions inutiles a l'ea
prit révolutionnaire.-Session de 1834.-Débat entre M. Dupin 
et moi; Paree que et Quoique Bourbon.- Explosion des atta
ques républicaines et anarchiques.-Loi sur les crienrs pu
blics.-Loi sur les associations.-Traité des 25 millions avec 
l~s États-Unis d'Amérique.-Échec et retraite du· duc de 
Broglie.-Pourquoi je reste dans le cabinet.-Sa reconstitu
tion.-Insurrections d'avril1834 a Lyon et sur plusieurs autrlls 
points.-A Paris.-Leur défaite.-Proces déféré á la Cour des 
pairs.-Dissolution de la Chambre des députés.-Les élections 
nous sont favorables. - Péril de la situation.-Aititude du 
tiers-parti.-Embarras intérieurs du cabinet.-Question du 
gouvernement de l'AIgérie.-Le maréchal Soult.-Sa retraite. 
Le maréchal Gérard, président du C'onseil.-Ouverture de la 
session de 1835. - Adresse de la Chambre des députés.
Question de I'amnistie.-Le maréchal Gérard se retire.-Dé
mission de. MM. DuchAtel, Humann, Rigny, Thiers et moi. 
-Ministcre des trois jours.- Sa reiraite soudaine.- Nous 
rentrons au pouvoir, avee le maréchal Mortier eomme prési
deut du couseil.-M. de Talleyránd se retire de l'ambassade 
de Londres.-Mort et obsi!ques de M. de La Fayette.-Ma 
brouillerie aveG M. Royer-Collard.-Affaiblissement et re
traite du cabinet.-Crise ministérielle.-Le roi et le duc de 
Broglie.-M. Thiers.-Le duc de Rroglie rentre eomme pré
sideut du cQnseil et ministre des affaires étrangeres. -Tra, 
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vaux uu cabinet reconstitué. - Proceg des accuség d'avril 
devant la Cour des pairs. - Récrudescence anarchique.
Attentat Fieschi.-Lois de septembre.-Forte situation du 
cabinet.-Incident inattendu; 1\1. Humann et la convergion des 
rentes.-Échec. et dissolution du cabinet du II octobre 1832. 

Bien des gens penseront qu'en quittant ces régions 
sereines oi! se préparaient les progres de l!intelligence 
publique, ¡lour rentréi' dans l'arerte hintultmiiise ou sé 
débattait le gouvernement du pays, je devais avoir le 
sentiment d'un pénible et fatigant cOI1traste. Il li'en 
était ríen. J'ai dit pour quél but el dans quelle pensée 
s'étalt formé le cabinet; nous avlons toús a creur de 
forttlét ~n Ftance un gtHivernement légal et libre; l' oou
vre était~ a nos yeux, béUe en soi et glorieuse poür 
hOli~ .. nléfiIes en mema teinps que salutaire pour notre 
pays; nous la poursuivioñs ilvec árdeur el cdnfiánce, 
qUels qt1'~b tuMént 1M soucis et les périls. On a sou
vent, a cett0 époque, accusé la politique de résistance 
d'étre négátive et stérile, deI1uée de VUe!!\ el de gran

deliro Je n'imagine pas une accusation plus inintelli
gente, ni qui révele inietix aquel pditit déS esprits, 
meme distingués, peuvent etre faussés et abaissés par 
lés spectacles ét les routines revolutiohnairés. La poJi
tique de résistance tenta précisément, apres 1830, I'oou
"ré la plus gránde, la plus dífficile et la plus ndUvelle 
qu'un gouvernement p1}isse jamais accomplirJ cal' en 
luliant coiltre te désordre, elle entreprit de le vairiere 
uniquement par les lois, et par des lois rendues et ap
pliquées en préscnce de la liberté. Quoi de plus grand 
que le gouvernement de la loi, J'une regle générale, 
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permanente et connue, mise a la pláce deS volóntés j>ér
sonnelles, changeantes et imprévues d'un htJmi11e óu 
de quélques hommeS1 e'est le plUs noble etrort qüe 
puissent faire les sociéws humaines pour assimiler leut 
ordt0 politique a l'ordre divin qui régit le monde. Et 
quoi de plus difficile et de plus rümveau dans Un pays 
livré pendant vingt-chlq ans aux révolutions ou au dés
potisme, et le lendamain d'uné révólutiori nouvelle 
dans laquelle le premier essll.i sérietix de la monlltchie 
représentative venait de faillir et de sílccomber? Le ré
gime politique légal repose, de nosjours, sur deux cón
ditions : la premiere, qu'avant d'eti'é établie, la 101 sdit 
librement discutée llar leS gratlds pouvoíts de l'ttilt, 
sous les yeux du public, et par le publié ltií-rtiéthé; lá 
sec(jnde~ q~'une fois établie, la loi eoit sctupuleUSértlent 
respectée, pIlr le publie colbírté pai' le pouvóir, (¡debes 
que 80ient fes difficultés attacl1lÍe~ a ce tespeet. Qü'órt 

'Varié et qu'on dispute tant qu'on voúdra SUr l'origine 
et la forme de tel ou tel pouvoirJ sur la mésure et tes 
garantí es de telle ou telle liberté; partout on serdni 
réellement rempUes ces deux cOIlditiOliS, lá libre dis.
cussÍon préaIable et l'observlltiotl fidelé dé lá loí, la StJ4 

ciété peut se tassurer; elle est dan!! les l'Oiélj de la vr!lie 
liberté et de la vraie grandeur. 

Le roi Louis XVIII, en fondanl la niOtlátchie consti~ 
tutionnelle) avait fait entrer la Franca dans ces vt:lies; 
le roi Charles X l'en avait violemmertt Ilttachée; pórté 
violemment au treme, le roi Louis-PhilipPé I'y 6t Aus-

• sitót rentrer et marcher. n n'avait pas; dans le plein 
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développement du régime constitutionnel parmi nous, 
une foi bien ferme; mais il était profondément con
vaincu de sa nécessité, et parfaitement résolu a s'y ren
fermer fideIement. Il porlait d'ailleurs, aux droits gé
néraux de la nation, a la justice égale pour tous, et au 
serment qu'il avait preté en acceplant la couronne, un 
respect sincere, et la loi lui paraissait le meilleur bou
clier pour le trone comme pour les cit0'5'ens. Il fit, du 
régime légal, la base de sa politique intérieure; jamais 
il ne demanda a ses conseillers de s'en écarter; illes y 
eut rappelés lui-meme s'il en eut eu l'occasion, et il se 
rendait sur-le-champ a cette observation « c'est la loi,») 
quelque désagréable ou embarrassante qu'elle lui rut. 
Son gouvernement a été mis, en ce genre, a de rudes 
épreuves; illes a toujours courageusemen~ acceptées. 

La politique de résislance a fait plus que respecter 
. scrupuleusement le régime légal; elle ne lui a pas de

mandé toutes les armes qu'elle eut pu en recevoir. Je 
ne parle pas de ces temps révolutionnaires ou, sous 
l'empire d'une assemblée unique, le nom de la loi a 
servi de passe-port et de voile a la tyrannie. Sous le ré
gime constitutionnel meme, et dans des temps de li

berté, la puissance de la loi s'est souvent déployée au 
dela des limites du droit habituel et commun. En An
gleterre, a diverses époques, en France, avant i830, les 
Chambres ont souvent voté des lois d'exception ou de 
prévention, vivement débattues, accordées a courte 
échéance, mais qui ont investí le gouvernement de 
pouvoirs extraordinaires et porté tont a coup sa force 
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Uu niveau du péril. Sous la monarchie de 1830, la po
litique de la résislance n'a jamais demandé ni re!(u de 

tels pouyoirs j a coup sur, les ennemis et les périls ne 

lui ont pas manqué; elle n'a point voulu de lois d'ex
ception ni de prévenlion; elle n'a résisté et gouverné 

que par les lois générales, permanentes el répressives; 
au roilieu des plus grands dangers, elle n'a invoqué que 

le droit commun. 

Cette politique se trouvait pourtant dans une situa
tion singuliere et peut-etre sans exemple dansl'histoire. 
Presque tous les Élats de I'Europe, meme les États li

bres, comme l' Angleterre et la Hollande, ont une légis
lation pénale ancienne, instiluée dans des temps tres" 
rudes, et qui, bien qu'adoucie ou en parlie délaissée, 

met encore a la disposition du pouvoir des mo-yens de 

police et de répression tres"énergiqlles. Quiconque a 
observé de pres ce qui se pratique en Angleterre dans 

l'administration de la justice criminelle, surlout l'action 
des autorités municipales et des juges, ne peut conser
ver aucun doute sur la valeur répressive des prescrip

tions OH des traditions de ~es anciennes lois. Rien de 

pareil n'exi~e plus en France depuis 1789; tout l'ancien 
• 

régime pénal a élé abolí. On y a suppléé, d'abord par 

la violence révolutionnaire, puis par le pouvoir absolu. 

Quoique refaile clans un esprit d'ordre, quelquefois 
meme de rigueur, si la législalion pénale de l'Empire 

eut été en présence de la liberté et au service d'un pon

voir contraint de se renfermer strictemellt dans la lé

gulilé, elle se fUt trouvée, a coup sur, bien incomplete 



lW CHAPITRE XXI. 

et insuffisantc; mais elle n?átllit:point mise a une telle 
épre1,lve, et il y avait, daos le libre arbitre du pouvoir, 
de quoi combler les Iacunes de la Ioi. La monarchie 
constitutionnelle de 1.814 a 1.830 fut le premier gouver
nement qui eut a porter réellement le poids de ces la
cunes; elle! remédia par queIques lois nouvelles, et 
plus souvent en recourant a des mesures préventives 
et temporaires, préalablement discutées dans les cham
bres et appliquées par des conseillers responsables. La 
monarchie de 1.830 n'avait a sa disposition ni la tyran
nie révolutionnaire, ni le despotisme impérial, et elle 
ne voulut pas des lois d'exception. Elle se trouva done, 
apres le vif élan de ses premiers pas et quand ses enne
mis eommencerent a l'attaquer passionnément, plus 
découverte et plus désarmée que ne l'avait été aucun 
des gouvernements antérieurs. 

Ce n~est pas tout : en meme temps que le pouyoír 
nouveau avait a combattre pour sauver l'ordre, et a se 
fonder lui-meme en combattant, il était appelé a déve
lopper rapidement les libertés publiques, et a meUre, 
entre les maíns de quiconque voulait l'attaquer, des 
armes nouvelles, tandis qu'a lui-meme les armes an
ciennes memes manquaient. Le príncipe électifpéné
troit partout; dans l'administration comme dans le gou
vernement, au sein de la force armée comme dans 
l'ordre civil, aux extrémités comme au centre de l'État. 
La liberté de la presse, le jury, toutes les institutions 
indépendantes el délibérantes étendaient leur domaine, 
el le gouvernement voyait les moyens d'opposition et 



POLITIQU~ lNTÉRIEVRE (1832-1836). 191 

d'agression s'aceroitre de joul' en jour, précisémont 
quand ses propres moyens de défense et d'action al~ 
laient déclinant. 

Je place, parmi les Pieces historiques jointes a ces 
M~moires, le tableau comparatif des lois rendues de 
1.830 a 1837, les unes pour la résistance au désordre et 
la défense du pouvoir, les autres pour l'exlension et la 
garantie de la liberté t. Ce simple rapprochement en dira 
plus que personne n'en pourrait dire sur le vrai carae
tere de la politique de résistance durant cette époque; 
politique essentiellement modérée et libérale, qui in
nova bien plus qu'elle ne résista, et qui, en résistant, 
demeura en deCa de la nécessité, bien loin de la dépas
ser. C'est trop souvent l'erreur et le malheur de not1'e 
pa~s de nepas s'attacher al'exacte appréciation des faits 
memes, de s'enivrer de mots et d'apparences, et de se 
livrer au flot qui l'emporte, dñt ce flot le porter ou il 
ne veut point aUer. La France n'avait cm et n~avait 

voulu, en 1830, que défendreson honneur et ses droils; 
mais la France est resté e, depuis 1. 789, profondément 
imbue de l'esprit révolutionnaire, quelquefois compri
mé ou transformé, jamais extirpé ni vraiment vaincu. 
Par moments, la France s'en croit guérie; elle le mau
dit ou eHe n'y pense plus, mais le fatal esprit demeure; 
des factions subalternes, des coteries reveuses, des 
sociétés secretes sont la qui se tiennent pretes a relever 
son empire. Des que quelque grand événement lui fait 
jour, le démon sort des retraites ou il vivait caché, mais 

I P;¡'ce.~ J¡istorique~, nO XI. 
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tOl1joursactif; il s'avancesous des noms divers, aujour
d'hui la république, demain le socialisme, puis le com
munisme, puis enfin et ouvertement l'anarchie, son 
vrai et dernier drapeau. Tant qu'elle peut se faire illu
sion et ne pas voir ee sinistre drapeau, la France se refuse 
a le prévoir, et contre ses plus chers comme ses plus 
nobles intérets, contre son vreu réel et général, elle se 
eomplalt dans le mouvement qui ouvre a son imagina
tion des perspectives indéfinies et rallume dans sa mé
moire des feux mal éteints. 

Ce fut sur cette pente que la révolution de 1830 lan!;a 
notre patrie, et que la politique de la résistance, sans 
eonnaitre ni mesurer elle-meme tout l'abime, entre
prit de la retenir. Bien loin d'en vouloir a la liberté, an 
progres, a l'amélioration du soft du peuple, a tou! ce 
qui embellit et honore les sociétés humaines, eette po
litique les défendait, aussi bien que l'ordre, eontre 
leur véritable et eommun ennemi, l'esprit révolution
naire, ennemi flaUeur, menteur et mortel. 

Nous étions tous, dans le cabinet, égalemel1t résolus 
a mettre en pratique, avee son double caractere de ré
sistance et de liberté, eette politique, condition d'hon
neur eomme de salut, selon nous, et pour le pays et 
pour le gouvernement que nous avions a fonder. Nous 
aeceptions mutuellement, san:. embarras, les diverses 
nuanees d'attitude et de langage qui existaient entre 
nous. La parfaite unité eüt, a eoup sur, mieux valu; 
mais e'est une grande petitesse d'esprit de porter dans 
la vie publique les exigences OH les susceptibilités du 
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foyer domestique, et de ne pas savoir s'accornmodel' 

aux différences, mem8 aux di~sidences qui n'empe

chent pas le concours cfficace vers le but commun. 

Nous n'avíons pas, avec le Roí, plus de dífficuIté !JlJ'en
trc nous : sur tous les points essentiels, il était d'accord' 

aycc le cabinet et lui porlait une confiance san s jalou

sie; aueun de nous n'avait, avee lui, la situation ex

clusive ni l'humeur rudc de l\J. f.asimir Périer-; el 

pourtant nous étions tranquille!> sur l'efficaeité tt la di

gnité dc notre r6le uau!> le gouvernement. hien surs 

que, Iorsque nous aurions aITeté, entre nous, un avis 

et une résolution, le Roí y accéderait, sauf quelqu'une 

de ces oceasions supremes ou la l'oyauté et ses minis

tres, en désaceord sur une question capitale, ont droit 

el raison de se séparer. Mais aucune occasioll semblable 

n'était alor8 en perspective, meme a l'horizon. 

C'E~tait dan s les chambres que résidaient, pour nous, 

la difficulté et l'incerlitude. Y trouverion8-110US tOlll 

l'appui don! nOU8 avions besain pour que nofre poli

tique fUt efficace et parut, a l'Europe comme a la 

France, assurée cJ'un peu d'ayenir? Je regrette d'avoir 

á me servir de mots quc dcs souvenirs ou des préjugés 

historiqnes ont rendus suspects a des hommes de bien 

el de sens, mais je ne saurais les éviter. Pour que, 

sons le régime représclltatif, le gouvernement acquiere 

la régularité, la forcc, la dignitó el l'esprit de suite qui 

sont an nombre de ses conditions les plus esselltielles, 

il faut que les grands intérCts et les grands principes 

qui sont en présence et en lulte soient représeniés et 
1'. nr. 13 
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soutenus par des hommes qui en aient falt la cause et 
l'habitude de letir vie : c'est-á-dire pour appeler les 
choses par leur nom, qu'il faut des partis, de grands 
partis, a"oués, disciplinés et fidCles, qui, soit dan s 
le, pou"\'oir, soit dans l'opposition, s'appliquent a faire 
pré"\'aloh' les principes et les ¡ntérets qu'ils ont pris 
pour foi et pour drapeau. 

Ceci n'est point, eomme on I'a dit souvent, une fan
taisie de philosophe ou un emprunt aux exemples de 
l' Angleterre; e'est la le!;on de l'histoire de tous les pays 
libres et le conseil du bon sens politiqueo On demandait 
a l'un des députés les plus indépendants et les plus in
telligents de notre temps, a M. Dngas-MontbcJ, le tra
dueteur d'Homere, eomment il faisait pour vofer con
stamment avec nous: « Vous eles done toujours de l'avis 
des ministres? lui disait-on. - Non, répondit-il; je ne 
fais pas toujours ee que je veux; mais je fais toujours 
ce que j'ai voulu. ») Je ne connaís pas de meillellre dé

finition, ni de meilleure raison des partís politiques 
dans le régime représentatif; ils sont un principe d'or
dre et de stabilité porté daos les régions les plus agitées 
el les plus mobiles du gOllvernement. 

Nous ne trouvions parmi nous, en 1832, point de 
partis semblables; ni les traditions de notre histoire, 
hi l'organisation de notre société ne nous les donnaient. 
Nous étions au début du régíme représentatif, et e'était 
ali sein d'une société démoeratique que nous aviom; a 
l'établir. Nous n~ méeonnaissions nullement ees faits, 
et MUS n'aviotl!! nulle prétention d'introrluire dans nos 
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assemblées, avec toutes ses exigences et ses habitudes, 
l'organisation des partis anciens et aristocratiques. Mais 
nous étions en Jlrésence de deux oJlinions t~es-diverses 
sur le caractere que devait prendre et la ligue de con
duite que devait tenir le gouvernement nouveau. La 
politique de résistance et la politique de con ce ssio n 
avaient eu, des les premiers jours, leurs adhérents et 
leurs adversaires. C'était la un fait actuel, national, 
incontestable, qui devait naturellement enfanter, non 
pas des 10ries et fles whigs anglais, mais deux partís 
de gouvernement et d'opposition, tres-modernes et 
tres-fran9ais ¡'un et l'autre, et tres-différents de prin
cipes et de tendances dans l'exercice ou la recherche 
du pouvoir. C'étaient lil les partis que, dans un iu
teret public el permanent plus que dans notre propré 
intéret du jour, nous avions a creur de constater et 
de former. 

Au moment meme de la forrnation du cabinet, nous 
primes, sur la Chambre des pairs, une de ces mesures 
qui resten! pesantes, meme quand elles sont nécessai
res. Depuis la doublemutilation que luí avaient fait 
subir, d'abord la révolution de 1830, puis l'abolition de 
l'hérédité, cette chambre étaÍt languissante et comme 
dépeuplée. Elle n'offrait plus, comme la Chambre des 
pairs de la Réstauration, la réunion des hommes les 
plus considérables et les Jllus éprouvés parmi les adhé
rents du pouvoir établi. Nous essayames de lui rendte 
ce caractere et l'autorité qui s'y attache Une nomf
nation de soÍxan!e pairs tU entrer dans cctte chambre 
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des magistrats, des officiers généraux, des memures 
de l'Institut, de grands propriétaires influents dans 
leurs départements, de grands chefs d'industrie, d'an
ciens membres de la Chambre des députés, et quel
ques administrateurs importants, tous hommes dont 
les noros rappelaient ou de forles situations sociales, 
ou de longs services rendus a l'~=tat. La simple inspec
tion de ces noms prouvait que nous ll'avions point 
cherché, en les choisissant, des complaisants pour 
nous-memes, mais d'honorables, solides et utiles ap
puis pour le régime que nous avions a fonder. Restait 
l'inconvénient de ces promotions nomureuses et sou
dailles jetées par la couronne dans l'un des grands 
corps de l'État; mais c'était la une condition inévitable 
de l'reuvre de création trop complete a laquelle nous 
étions appelés. 

Avec la Chambre des députés, la difficulté était pour 
nous tout autre. Nous avions la a conserver et a CÍmen
ter, pour la politique de résistance, une majorité que, 
sous le ministere de 1\'1. Casimir Périer et apres l'insur
rection des 5 et 6 jUill, l'extreme péril avait ralliée, 
mais dont les éléments étaient divers et mal unís. A 
l'ouverture de la session de 1832, le vent du péril souf
flait encore; les dissentiments restaient couverts; le 
tiers-parti ne dressait pas enCOI'e son drapeau; mais il 
était la, déja visible et semant dans les rallgs de la ma
jorité des germes d'hllmeur et de désunion. A mon 
avis, on a été tour a tour, envers le tiers-parti, peu juste 
et trop peu sévere. C'était un petit camp tres-melé Ini-



POLITH,lUE INTEHIEURE (1832-1836). 197 

meme: d'honnetes indécis et des intrigants méticll
leux; des esprits sages, mais timides et enelins a placer 
la sagesse daos la fluctuation; des esprits vaniteux et 
prétentieux, sans hardiesse ni puissance, mais exigeants 
et tracassiers; des camrs droits mais faibles; des amours
propres susceptibles et jaloux. Déposé dans un petit 
nombre de personnes, ce levain dissolvant fermentait 
au sein de la majorité et en troublait la cohésion. Le 
tiel·s-parti :s'attribuait pour représentant et pour chef 
l'un des hommes les plus imporlanf.s de la Chambre, 
1\1. Dupin; en quoi il avait tort, cal' 1\1. Dupin ne se donne 
et ne se He jamais a personne, guere plus a ceux qui 
lui ressemblent qu'a ceux dont il differe; mais sans 
appartenir au tiers-parti, 1\1. Dupin avait, avec ses divers 
éléments, bons et mauvais, d'assez fortes analogies; il 
leur plaisait et les servait meme dans l'occasion,quoi
qu'ils se fussent grandement trompés s'ils avaient 

compté sur lui. 
Nous n'hésitames point; nous adoptames l\f. Dupin 

comme candidat du gouvernement a la présidence de 

la Chambre, et nous fimes a ses amis, connus ou pré
sumés, une large part dans les honlleurs du bureau. 
Autant nous étions décidés a pratiquer fermement la 
poli tique de résistance, autant nous avions a camr de 
ménager la majorité qui l'avaH jusque-Ia soutenue. Il 
ne faut pas voir les divisions qu'on neveutpas aggraver. 

Notre prudence a cet égard ne tarda pas a etre mise 
it l'épreuve. Dans la disGussion du budgel de 1833, un 
mcmbre de l'oppasition proposa, par vaie d'amende-
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ment, « la révision générale des pensions accordées de
puis le 1er Ilvril1814 jusqu'au 29 juillet 1830, et la ra
diaHon de toutes ceUes qui auraient été accordées pour 
serviees rendus en debors des armées nationales, ou 
pour services partieuliers aux princes de la brancbe 
ainéedes Bourbons, en fin de toutes eelles dont les titu
laires ne réunissaient pas toutes les eonditions cxigées 
par les lois exislantes. )) C'était une violation formeHe 
de l'article 60 de la Charte de 1830 qui portait : « Les 
militaires en activité de scrviee, les offieiers ct soldats 
en retraite, les vcuves, les offieiers et soldats pensionnés 
conserveront leurs grades, honneurs ct pensions. » 

C'était de plus la résurrection financiere, pour ainsi 
dire, de la guerre civile, de ses inimitiés, de ses ven
geanees, de ses classifieations entre les citoyens. La loi 
fondamentale et la politique repoussaient également 
cet amendement. Le cabinet le eombattit de tout son 
po"Uvoir~ Deux membrcs de la Chambre, investis de 
fonctions publiques, et qui n'étaient pas habituelIement 
ellgagés dan s l'opposition, M. Dubois de Nantes, in
specteur général de l'Université, et M. Baude, eonseiller 
d'État, l'appuyerent ehaudement. Apres un vif débat, 
l'amendement fut rejeté; et an moment ou le président 
déclara le v.ote, quelques membres de la majorité, ra
vis de la victoire, se leverent en s'éeriant: « Vive la 
Charle!») A ee eri, 1\1. Dnbóis répondit par eette excla
mation : es Vivenl les trailres! vivent les chouans! )) ré
pétée aussitót sur les banes de l'opposition. La séanee 

fut levée au milieu d'un tumulte passionué. 
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Le conseil se réunit dans la soirée: autant la majorité 
avait été ferme, autant elle était irritée; elle demandait 
ave e vivacité que le gouvernement sontint ceux qui le 
sontenaient et se sépariit de ceux qui l'attaquaient j la 
résistance a l'esprit de réaction révolutionnaire, déja si 
difficile, deviendrait impossible, disait-on, si cet esprit 
était toléré dan s nos propres rangs. La révocatiQ~ de 
~IM. Baude et Dubois fut mise en délibération daos le 

conseil. J'avais des doutes sur la convenance de la me
sure. M. Dubois et M. Baude étaient des hommes quel
quefois peu conséquents daos lenrs idées et d'un carac

tere indépendaot jusqu'a la susceptibilité fougueuse, 
mais étrangers a tonte intrigue, a toute manreuvre in
téressée, point engagés dans l'opposition ni dans le tiers
partí, et qui avaient parlé et voté dans celte circonstance 
avec pen de jugement politique, mais saos dessein pré
médité ni hostile contre la politique générale du cabi·· 
neto Ils avaient l'un et l'autre, pendant la Restauration 
et dan s les journées de juillet, déployé un dévouement 
et un courage qui méritaient des égards. La révocation 
de JU. Dubois, comme inspedcur général des études, 
soulevait d'ailleurs des questions délicates : jusqn'it qQel 
point ses droits comme mcmbre de l'Université le sui.,. 
vaient-ils dan s su situalion politique? Pouvait-j} etre 
révoqué sans les formes prescrites par les décrets con s
titutifs de l'Université '! Je soumis au conseil ces consí .. 
dérations; muis iI y avait en scandale et il y avait 
dameur; le conseil persista a penser que les deux 
révocations étuient nécessaircs. t;'était a moi a pronon-
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cer eeHe qui devait rencontrer les objedioIls les 

plus vives: je me déclarai pret a faire ce que dési-
. raient mes colIegues et a en accepter la responsabilité. 
J'écrivis, en rentrant chez moi, a 1\1. Dubois : « Je ne 
veux pas, monsieur, que vous appreniez par le JlJoni
leur que vous avez cessé d'exercer les fondions d'ins
pecteur général de l'instruction publique. C'est avec un 
véritable regret que je me cl'Ois obligé de vous les re
tirer. Je n'ai sans doute pas besoin de vous dire les 
IllOtifs qui m'y décident. Vous tenez ave e raison a ,"otre 
dignité personnclle; vous eomprendl'ez sans peine que 
le gouvernement aussi sojl aUacllé i1 la sienne et prenne 

soin de la maintenir. )) 
. Des le lendemain, comrne il était aisé de le prévoir, 

la mesure fut vio)emment attaquée dans la Chambre. 
Plusviolemment qu'habilement. Au lien de se horner 
a en contester l'équité et la convenallee, ou éleva COI1-

fusément des (jueslions générales el des prétentions 
abso)ues; on posa en príncipe que tUlIt député fonc
tionnaire avait dl'oit de voter 5elon son opinion, et 
droit en me me temps de conserver ses fonctions, 
sans s'inquiéter de sav9ir si sa conscience el sa si

tuation étaient d'accord, el sans que le gonvernement, 
qu'il servait et attaquait ala fois, eút droit de renoncer 
á ses ser vices pour mettre fin au désordre intérieur de 
ses attaques. En cela, disai t-oll,consistait essentiellement 
l'indépendance du député fonctionnaire, et s'il n'était 

pas maltre d'attaquer san s risque ni sacrifice, comme 
dépulé, le pouvoir (¡tI'il senait cutluue fondionllaire, 
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cette indépendunce n'existait plus. C'était me reudre la 
défense plus faeile qu'eUe n'eut du l'etre, ear c'était 
détruire ú la fois l'harmonie du gouvernement, la res
ponsabilité des ministres et la probité politiqlle des 
fonetionnaires. Je revendiquai ces principes nécessaires 
de tout gouvernement régulier et libre; j'établis que, 
dans l'instruction publique, les droits des fonetions ad
ministratives n'étaient pas et ne pouvaient pas etre les 
memes que ceux des fonctions enseignantes; jc distin
guai l'opposition générale et habituelIe de la dissidenee 
spéciale et accidentellc; et sur le terrain ou les adver
saires du eabinet s'étaient placés, je réduisis le débat a 
une f{uestion de bon sens et de loyautéj a la question 
de savoir si l'on pouvait etre a la fois dans la garnison 
de la place et dans l'armée des assiégeants. Le su cee s ne 
pouvait guere me manquer; j'avais pour moi les maxi
mes constitutionnelles, les néeessités pratiques du 
gouvernement et la passion comme la conviction de la 
majorité. Loin de eompromettre le cabinet, cectte affaire, 
dans laquelle je persiste a penser que nous avions un 
peu dépassé la mesure de l'intéret politique et de l'é
quité envers les personnes, le fodifia sensiblement en 
donnant satisfaction et confiance a ses adhérents. 

En juin 1833, quand les deux sessions de 1832 et 
1833, qui s'étaient suivics a vingt-qnatre heures d'in
tervalle, eurent atteint lcur terme, la situation dll ca
hinet était bonne; il avait réussi au dela de l'aUente de 
ses arnis et de la sienne propre. Aux premiers sucees 
qui avaient marqué son avénement, la fin de l'insur-
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redion dans les départements de l'Ouest et la prise 
d'Anvers, étaient venus se joindre d'importants suedos 
législatifs. M. Humann, en préparant, présentant, et dis
cutant coup sur coup les deux budgels de 1833 et 1834, 
avait mis fin a la nécessiLé des crédits provisoires pour 
les dépenses publiques, grief sans ccsse répélé des 
hommes d'ordre en matiere de finances. 11 avait de 
plus, par une forte loi sur l'amortissement, réglé et 
affermi cette base du crédit publico Le maréchal Soult 
el l'amiral Rigny avaient présenté, sur l'état des om
ciers de terre et de mer, des lois qui, sans compromettre 
l'autorité du Roi sur l'armée, donnaicnt aux droits pri
vés de solides garanties. Sur la proposition de l'amiral 
Rigny, l'exercice des droits civils el poliliques el le ré
gime législalif dans les colonies avaient été lihéralement 
réglés, et tout en attribuant aux (:olons une jusle part 
d'influence, ces lois faisaient pressentir l'aholilion de 
l'esclavage. 1\1. d'Argout avait proposé, sur l'organisa
tion el les altrilmlions des conseils déparlementaux et 
municipáúx, el sur l'expropriation en matiere d'utilité 

pu!Jlique, plusieurs lois qui associaient sincerement le 
controle du príncipe électif el du jury it l'aclion du 
pouvoir central, el qui donnaient aux intérets privés 
d'efficaces garanties. Un projet complet sur la respon
sabilité des ministres el des agenls du pouvoir avait été 
proposé par M. Barthe. M. Thiers avail demandé,ohlenu 
el commencé sur-Ie-cllamp un grand ensemble de tra

vaux publics. J'avais fondé l'instruction primuire en y 
inlroJuisanl le principe de la liberté. Sur ces fJuinze 
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propositions législatives, dont quatre satisfaisaient aux 
promesses de l'article 68 de la Charte, neuf avaient été 
voté es et étaient devenues des lois de l'État; les autres 
étaient pretes pour la session prochaine. Beaucoup d'au
treg travaux législatifs et d'ordonnances royales avaient 
pourvu aux affaires courantes du pays. L'activité du ca
binet, dans ses rapports avec les Chambres, avait été 
féconde et efficace. n avait honorablement soutenu la 
lutte contre ses adversaires, et constamment obtenu 
l'adhésion de la majorité. Aueun grand désordre exté
rieur n'avait troublé la paix publique et la marche du 
gou vernement. 

Des esprits hardis, et parmi eux quelques-uns de mes 
amis particuliers, pressaient le cabinet de mettre a pro
fit une situation si favorable, de dissoudre la Chambre 
des députés, et de faire ainsi consacrer son succes par 
une Chambre nouvelle qui serait née sous son influence 
et aurait en perpective cinq ans de durée: « Sur toute ll\a 

route, m'écrivaitde Toulouse M. de Rémusat,j'ai trouvé 
la dissolution a peu pres acceptée, comprise me me. 
Sur toule ma ronle, j'ai constaté qu'elle réussirait. La 
situation générale es! au moins aussi bonne que nous 
le croyons a Paris. Je suis meme surpris de l'intelligence 
du pays. On y voit beaucoup plus claír que je n'espé
rais. Onjouit réellement de la tranquillíté et de la pros
périté renaissantes. Pour le moment, il n'y a, je vous 
en réponds, nuI souci a prendre de satisfaire les imagi
natíons et de captiver les eS(lrits. Le repos leur est une 
cllOse nouvelle qui leur suffit et leur suffira jusqu-'.lla 
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session. » Le cabinet n'avait pas tant de confiallce et ne 
partagea point cet avis; apres en avoir aUentivement 
délibéré, il fit dire dans le Moniteur : « On a discuté 
depuis quelque temps la question de la dissolutiOll de 
la Chambre des députés. Beaucoup de personnes ont 
paru croire que tene était l'intention du gouvernement; 
ces bruits sont dénués de fondement. Le gouvernement 
n'a aucun motif d'abréger la durée légale d'une Cham
bre qui a preté a la monarchie et 11 la Charte de 1830 
un concours si loyal et si efficace.)) 

On m'a souvent reproché de me préoccuper trop ex
clusiyement de la situation parlementaire et des dispo
sitions de ce qu'on a appelé le pays légal, et de tenir 
trop peu de compte de la situation nationale el des dis
positions du pays tout entier. Je dirai ailleurs ce que je 
pense de ce reproche et des causes qui m'ont fait tom
ber dans cette faute, si en effet j'y suis tombé. Quoi 
qu'il en soit, nous en étions fort loin en 1833, et notre 
sollicitude sur l'état général du pays fut l'un des prin
cipaux motifs qui nous firent écarter I'idée de la dísso
lution. Ni la majorité groupée autour de nous dans les 
Chambres, ni la paix rétablie dans les rues ne nous fai
saient illusion sur l'ardenle opinültreté des partis enne
mis et sur les périls permanents qu'ils nous préparaienL 
Apres leur défaite dans l'Ollest et a Paris en 1832, les 
républicains et les légitimistes avaient, pour un temps 
du moins, renoncé a l'insurrection; elle leur donnait 
l'armée a combattre et raUiait contre eux les diverses 
fractions du grand parti attaché au régime llouveau. 
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rtIais ils avaient contre lui d'autres armes, les unes plus 
cachées, les ¡:m tres plus légales en apparence : a l'aide 
des sociétés secretes et de la presse périodique, ils pou
vaienl miner l'édifice et entretenir sous ses fondements 
un fo~'er destrucieur, en aHendant un jour propice 
pour raUumer l'incendie. Ce fut a ces deux mo~ens 
d'attaque qu'ils eurent recours en 1833, el ils les ex
ploiterent avec une audace et une persévérance qui, au 
milieu de nos succes parlemenlaires, ne nous permet
taient ni confiance, ni reposo 

Parmi les nombreuses sociétés secretes nées ou re
nouvelées depuis 1830, la principale, celle des A mis du 
peuple, avait été dissoute en 1832 par un arret de la 
Cour d'assises de Paris, mais d'une fa00n peu découra
geautc, cal' le jur~, en recounaissant son existen ce , 
avait déclaré ses membres non coupables, et la Cour 
avait a la fois interdit leurs réunions et prononcé leur 
acquittement. Ses chefs se Mterent de la ressusciter 
sous le 110m déja COI1IlU de Société des droits de l'homme. 
lIs l'organiserent en sections, formées chacul1c dc vingt 
mombres et dirigées par un comité de onze directeurs. 
Le nombre des sections s'éleva biento!., daos Paris, a 
cent-soixante-deux. Le cÜlllité central avait ainsi sous 
ses ordres environ 3,000 hommes, tete de l'insurrection 
et colonne d'attaque quand le jour viendrait d'attaquer. 
Une multitude d'autres associalions, la Société de pro
pagande, la Société des droits du peuple, la Société pa
triolique et popttlaire, l' Union, etc., étaient en rapports 
intimes avec la Sociélé des d'roils de I'I/Omrne, d0nt le 
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comité central pouvait dire, dans ce qu'il appelait un 
ordre du jour adressé a ses ftdeles: «Le comité vous 
déclare que la Société des droits de l'homme -peut des 11 
présent se considérer comme une société mere de plus 
de trois cents associations qui se rallienl, sur tous les 
points de la France, aux memes principes et a la meme 
direction. ») Ces principes n'étaient pas équivoques et 
les sociétés secretes ne pouvaient etre taxées d'lrypo
crisie; elles proclamaient leur dessein de rcnverser, 
non-sculemen"t la monarchie de 1830, mnis toute mo
narchie, et de fonder sur leurs ruines la république : 
non pas une république abstraite et nOllvelIe, orga
nisée d'apresles utopies des philosophes ou les exemples 
des États-Unis d' Amérique, mais la république une et 
indivisible, née en 1792, et que connaissait déjil la 
France. Le comité central, ne voulant laisser a cet égard 
aucun doute, publia un ex posé de ses principes et des 
bases de la constitution républicaine qu'il préparait: 

( Héritiers de la mission qu'avait entreprise le génie de 
la Convention nationale, voulant que la societé soit ra
menée vers son véritable but, voulant a la fois aITran
chir et assurer sa marche, les républicains doivellt, 
avant tout, chercher les guides qui, en l'amélioranl, 
l'empecheront de s'égarer. C'est dan s cet esprit que, 
des son origine, la Sociéte des droits de l' homme adopta, 
comme expression de ses principes, la déclaration pré
sentée a la Convention nationale par le représentant du 
peuple Robespierre. Le comité central s'est uni a eeHe 
adoption.» Le comité ne se bornait pas aux principes; 
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iI adoptait avec la meme ferveur les souvenirs pratiques 
de 1 i03, les noms proprcs, les enseignes, les images; 
les sections de la Société il Paris se faisaient gloire de se 
les approprier; quatrc d'cntrc elles portaient le nom do 
Saint-Jusl; d'autres s'appelaient Maral, Babeuf, Ro

bespierre, Couthon, Le 21 jantier, Guerre aux eh a
teaux, Abolition de la propriété mal aequise, etc. En 
vain ces résurrections répugnaient a quelques-uns des 
membres ou des patrons de ces sociétés; en vain ils es
sayaient de refouler de tels noms dans le passé et d'-af
franchir de lenr contact la république future; leur voix 
se perdait dUllS le tumulte; lcurs réclamations étaient 
qualifiées de prétention aristocratique ou de radotage 

girondin. C'était pitié de voir un illustre et généreux 
vieillard, 1\1. de La Fayettc, et un jeune écrivain d'un 
esprit et d'un earactere élevés, M. Armand Can'el, em
barrassés il. désavouer timidement et sans succes des 
turpitudes atroces ou stupides qu'ils auraient dli fouler 
aux pieds avec indignation et mépris. 

La était peut-etre, sinon le plus gra ve péril, du moins 
la circonstance la plus aggravante des périls contre lcs
que!s HOUS avions illuUer. Quelque dangereux que soit 
le travail des démolisseurs d'États par les conspirations 
et les insnrrections populaires, s'ils ne rencontraiellt 

point d'appui dan s d'autres régions sociales et an sein 
des pouvoirs publies, ils auraient peu de chances de 
sueces. Il faut qu'il y aitJ.es mains tendues d'en haut a 
ceux qui s'agitent en bas; il faut que des situations aris
tocrahqnes viennent en aide aux passions démocra-
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tiques, que des sages pretent leur crédit aux fous, que 
d'honnetes gens couvrent de leur bonne renommée les 

desseins perverso Cet appui nécessaire ne manquait 
point aux républicains acharnés et aux conspirateurs 
anarchiques qui travaillaient a renverser la rnonarchie 
de 1.830. lls avaient pour aUiés permanents les conspi
rateurs légitimistes; et parrni les anciens chefs libérunx, 
quelques- uns des plus considél'ables, devenus hostiles 
a la rnonarchie nouvelle qn'ils accusaient de leurs mé
comptes, pretaicnt a ses plus ardents ennemis un con
conrs plus Oll moins ayoué; tantót ils s'engagcaient 
eux-memes, sous le nom de Société pour la défense de 
la liberté de la presse, pour le soulagemmt des con
damnés, ou tel autre, dans des associations publiques 
distinctes, par leur objet légal, des 'sociétés secretes, 
mais qui, en définitive, par la fermentation qu'elles ex
citaient et les rapports qn'elles établissaient entre les 
personnes, tendaient an meme résultat; tantót ils pro
tégeaient dans les Chambres, par leurs discours et leun; 
votes, les conspirateurs compromiso D'autres membres 
de l'opposition: étrangcrs a tonto menée hostile, milis 

plus préocctipés de leur situation populaire que de lenr 

rnission parlementaire, se conduisaient en toule occa
sion, envers les meneurs les plus agressifs, avec les plus 
pusillanimes ménagemenls. J'en témoignais un jour 

quelque surprise a l'lln d'entre eux, banquier considé
rabIe dont je connaissais les opinions tres-monar
chiques: ~(Que voulez-vous ~ me dit-il, vous alltres, 
vous He me ferez jamais de mal; mais ces g'en¡,;-lil seronf 
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quelque jour les maUres, et ils ont des amis qui pour
raient bien avoir la fantaisie de me prendre mon bien 
et de me couper la tete; je ne veux pas me bl'Ouiller 
avec eux.») Par toutes ces voies, les conspirateurs du 
dehors, les ennemis actifs de l'ordre établi trouvaient 
dans les hautes régions sociales, et jusqu'au sein des 
grands pouvoirs de l'État, des appuis qui leur don
naient une assurance et des chances que, par eux
memes, ils n'auraient jamais possédées" 

lIs avaient dan s les jomnaux des alliés bien plus ar
dents eUt ore et plus efficaces. e'est aujourd'hui un lien 
commun de regarder la presse périodique libre comme 
le principal péril des gouvernements, et je ne crois pas 
qu'il y ait, dans ce qu'on a dit de la part qu'elle a plus 
d'une fois prise il leur chute, beaueoup d'exagération. 
Mais je erois en meme temps qu'on s'est beaucoup 
trompé et qu'on se trompe encore sur la conduite a 
tenir en faee de eette puissance et sur les moyens de 
résister a ses coups. Je ne reviens pas sur ce que j'en 
ai déja dit; je persiste a penser que, si la liberté de la 
presse est, pour les gouvernements et les peuples libres, 
la plus rude des ¿preuves, e'est en meme temps, dans 
nos soeiétés modernes, une épreuve inévitable, et qu'il 
n'y a qu'une fa~on de vivre honorablement avec une 
telle compagne, e' est de l'aecepter franchement sans la 
traiter complaisamment. Pom garder eette difficile si
tuation, dejustes lois répressives, tres-néeessaires, sont 
insuffisantes; il faut encore deux conditions trop SOIl

vent méconnues ou néglig-ées, cal' il "'! a ici une ques-
-r. In, 14 



210 CHAPITRE XXr. 

tion de conduite et de caractere qu'aucllne légisJation ne 
saurait résoudre. 

Il faut d'abord que le pouvoir et ses amis ll'hésitent 
pas a se servir eux-memes de la liberté de la presse, a 
s'en servir habituellement, énergiquement, a soutenir 
eette lutte comme des ehampions dans une arene, non 

comme des accusés sur leur banco Un habile et honnete 
journaliste écossais, M. Mac-Laren, fondateur de l'un des 
journaux les plus accrédités de son pays, The Scotchman, 
vint en Franco pendant mon administration; il s'éton
nait que le gouvernement, dont il approuvait et hono

rait la politique, n'eut pas, dans la presse périadiqlle, 
un plus grand nombre de partisans volontaires, et 
qu'une majorité parlementaire, qui roprésentait si évi-

.. demment de grands principes et de grands intéréts so
ciattx, ne créilt pas elle-meme, pour sa cause, de plus 
multipliés et plus actifs organcs. n avait raisan de s'é
tonner, et il touchait la a l'une des faiblesses du parti 
conservaleur en France; mais il ignorait les causes qui, 

dans une certaine mesure, l'cxpliquent et l'excusent. 
Dans les pays ou, avec plus OH moins de liberté 8elon 
les temps, de grands partis poli tiques se disputent de
puis longtemps l'exercice du pouvoir, ils ont sentí la 
nécessité et pris l'habitude de s'expliquer et de se dé
fendre devant ce publie ou sont lesjuges qu'ils redoutent 
et les alliés qu'ils recherchent. De la ces organes per
manents et indépendants, ces interpretes et ces avocats 
assidus, journaux, revues, recueils, publications de 
tontes sortes, que de tels partis ont soin rl'institller et 
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de maintcnir. Mais la France n'a jamais été un pays 

de vrais partis politiques; jamais les grands intérets 
et les grands principes, divers ne s'y sont groupés, 
disciplinés et mis en présence les uns des autres pour 
conquérir la prépondérance dans le gouvernement du 
paJs. La royauté, soutenue ou exploitée, servíe ou en
travée par les diverses 'classes sociales, et, autour 
de la ro-yauté et de ses plus éminents serviteurs, un 
public sans organisation réguliere, sans droits 1'0-

connus, sans institutions efficaces, libre pourtant d'es
prít ct de parole, et mettant toute sa liberté a regarder, 
a critiquer, a fronder, comme des spectateurs au 
théatre, tel a été pendant des siecles, sauf quelques 
circonstances passageres, le régime: politique de la 
France. Les partis capables de prélendre au pouvoir, el 
de concourir a ce dessein devant le pays, ne se formen! 
point a un tel régime; aussi, quand la monarchie con
sÍitutionnelle a dé établie en France, n'en a-t-elle point 
trouvé quí fussent prets a jouer le role auquel elle 
les appelait, a en comprenare les devoirs, a en remplir 
les conditions, a en accepter les combats. Les amis ne 
manquaient point au pouvoir; mais c'étaient des amis 
aussi peu exercés au mouvement que peu dressés a la 

discipline politique, point accoutumés a agir par eux
memes et a soutenir spontanément, avec indépendance 
et pour leur propre compte, le gouvernement qui sou
tenait leur cause. De la l'isolement, le délaissement et 
par conséquent la faiblesse oa s'est souvent tromé le 
pouvoir: el Je ¡mis apptouvé, disait avec un pen de 
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tristesse et d'humeur le roi Louis-PhiJippe, mais je lle 
suis pas défendu. » 

11 y avait, dans cette plainte, un peu d'injuste oubli ; 
le gouvernement du roi Louis-Philippe et le Roi lui
me me n'ont pas manqué, dans la presse périodique, 
d'habiles défenseurs; de i830 a 1848, le Journal des 
Débats a soutenu la politique d'ordre légal et de ré
sistance avec autant de constance que de fermeté, 
d'esprit et de talent. Pour mon compte, j'ai re!(u de ce 
journal, sauf dans une cireonstanee dont je parlerai a 

. son temps, le plus décidé et le plus utile appui. J'ai dit 
quelles furent d'abord mes relations avec ses deux 
principaux propriétaires, 1\IM. Bcrtin, surtout avec 
M. Bertin de Vaux. Apres leur mort, M. Armand 
Bertin, devenu rédacteur en chef du journal, et M. de 
Saey, son fidele et infatigahle compagnon, m'ont sou
tenu, durant tout mon ministere, comme on soutiellt Sil 

propre cause et ses meilleurs amis. M. de Sacy a fait 
réimprimer nagucre ses principaux articles de critique 
philosophique, historique et littéraire pendant Sil 

longue coopération au jomnal qu'il dirige aujourd'hui; 
si, comme je l'espere, iI recueille aussi un jou!' se~ 
principaux arlicles politiques, OH yerra que la fermeté 
de sa foi monarchique et libérate et son aetif dé
vouement il. sa foi n'ont pas été moindres que la judi
cieuse verve de son talent. On ll'a pas le droit de se dire 
délaissé quand on a de tels défenseurs. Mais il n'ell est 
pas llloins vrai que, dans la luite qu'il soutenait, le 
Journal de.~ Débats était trop seul, el que le parti COIl-
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senateur n'a pas su se servir de la liberté de la presse, 
ni lancer dans cette arene assez d'indépendants et 
hardis champions. 

rne autre condilion n'est pas moins nécessaire pou!' 
que, dans un régime de liberté, le pouvoir et la presse 
périodique vivenl a coté l'un de l'aulre sans grand 
trouble pom l'Élat : il faut que le pouvoir s'arme d'in
différence aussi bien que de bardiesse, et qu'en me me 
tcmps que ses partisans soutiennent résolument la lutte, 
il supporte tranquillement les coups, san s beaucoup 
prétendre a les arreter ni it les punir. Point de lan
gueur a combaUre llevant le publie; point d'empresse
lllel1nt a poursuivre devant les tribunaux. Le plus 
j llustre et le pllls sen S!'! des chefs de gouvernement 
libre, Washiugloll, a tlOllllé a cet égard des exemples 
d'autant plus frappants qu'a lui-meme sa sagesse lui 
coutait beaucoup; personne n'a été plus indigné des 
violences de la presse, ni plus blessé de ses calomnies; 
personne n'en a plus vivement ressenti le mal et re
connu le péril : « Si le mécontentement, la méfiance, 
l'irritation, sont ainsi semés a pleines mains, écrivait-il 
au procureur général Handolph; si le gouvernement et 
ses ofticiers ont incessamment a subir les outrages des 
journaux, sans qu'on daigne seulement examiner les 
faits et les motifs, je crains qu'il ne devienne impos
sihle a aucun homme 80US le soleH de manier le gou
vernail et de tenir ensemble les pieces de la machine.» 
Et plus tard, a propos des attaques personnelles dont il 
était l'objet : « Je ne cro-yais pas, je n'imaginais pas, 
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jusqu'it ces derniers temps, qu'il fUt, je ne dis pas pro
bable, mais possible, que, pendant que je me livrais 
aux plus pénibles efforts pour étabUr une politique 
l1atiol1ale, une poli tique a nous, et pour préserver ce 
pays des horreurs de la guerre, tOI1S les aetes de mon 
administration seraient torturés, défigurés, de la far-on 
a la fois la plus grossiere et la plus insidieuse, et en 
termes si exagérés, si indécents qu'a peine pourrait-on 
les appliquer a un Néron, a un malfaiteur notoire ou 
meme a un filou vulgaire. l\Iais en voilit bien assez : 
j'ai déja été trop loin dans l'expression de mes senti
ments. ») Washington n'alla _pas plus loin; il atten
dit la justice de l'opinion sans réclamer celle des 
lois. Je eonviens que eette patienee dédaigneuse lui 
était facile; sa politique et sa personl1e étaient, il est 
vrai, indignement attaquées; mais les attaques ne por
taient guere au dela. II en était bien autrement pour 
nous en i833 : c'était a l'existence meme du Gouver
nement, bien plus, aux bases fondamentales de la so
ciété elle-meme que s'adressaient les eoups de la 
presse ennemie; tout nous poussait a les réprimer fur
tement, le peril réel, la violation évidente des lois, les 
clameurs indignées des amis de l'ordre, l'effroi que ré
pandaient dans le public ces aUaques désordonnées, el 
le beso in d'intimider a leur tour ceux qui alarmaient 
ainsi la société. Pressés par de si puissants motifs, nous 
nous engageames dans une série de proces de presse qui 
étaient loin d'atteilldre tou·s les cas dignes de pour
suite, ni de satisfaire aux instances de nos amis, mais 
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qui ramenaient saos c€sse les memes questiolls, les 
Ulemes délits, les me mes scimes, souvent les memes 
aecusés. Ce fut la, j'en suis convaincu, une faute, in
évitable peut-etre dans l'état des partis et des es
prits, mais qui aggrava le mal que nous voulions 
étouffer. La plupart de ces proces aboutirent il des ac
quittements scandaleux qui révélaient la faiblesse des 
jurés, quelquefois celle des juges, et qui redoublaient 
l'audace des assaillants. Parmi les condamnations qui 
furent prononcées, plusieurs manquaient d'équité, ear 
elles frappaient plus séverement les légitimisfes que les 
républicains : triste sy¡nptóme d'une partialité pusilla
nime, et souree d'irritation dans le parti tmité l;lvec une 
inégale rigueur. Les cours d'assises el les tribunaux 
devinrenl des théAtres sur lesque]s les conspirateurs ne 
craignaient pas de paraitre et se déployaient plus arro
gamment encore qu'ils ne l'avaient faitdans leu1's 
écrits. La rareté des poursuites, au milieu du sean dale 
des attaques, n' eut certainement pas été sans inconvé
nients; elle eut surtout soulevé contre le pouvoir les 
reproches et les plaintes de ses amis; mais bien ex
pliquée, soit a la tribune, soit dans les luttes memes 
des journaux, et présentée comme un acte, non d'in
souciance ou de crainte, mais de volonfé et de pré
voyance politique, elle eut flni par etre comprise, et, 
en tout cas, ses inconvénients aUI'aÍent mieux valu que 
l'étalage continu des violences et des insolences des 
faefions a cOté des faiblesses de la justice, et de nou
veaux prétextes ineessarnment fournis aux déclamations 
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haineuses ou calomnieuses, sans aucun sérieux eifet 
de répression ni d'intimidation. 

De tous ces pro ces , j' en veux rappeler un seul, le 
plus éclatant, l'un des plus provoqués par les faits, et 
aussi celui ou la faute que je signale apparut le plus 
évidemment. Depuis longtemps, la Chambre des dé
putés, le corps et les membres, étaient indignement 
outragés, calomniés, vilipendés par les journaux répu
blicains, surtout par la Tribune, alors le plus audacieux 
etle plus cynique de tous.Un hommed'esprit et de cou
rage, qui a eu ce rare mérite Et cet heureux privilége 
que ses élans d'amour-propre et ses boutades de langage, 
ses coleres nalves et ses libres épigrammes, n'ontjamais 
altéré ni sa conduite ni restime et l'affedion de sesnom
breux amis, M. Viennet proposa a la Chambre de citer a la 
barre e journaliste et de réprimer de tels exceso Apres 
de longs débats et malgré l'abstention déclarée de la 
plupart des membres de l'opposition, la Chambre 
adopta la proposition; le gérant de la" Tribune fut 
mandé, et ses deux principaux rédadeurs, l\J. Godefroi 
Cavaignac et M. Armand Marrast furent admis a le 
défendre. lIs s'en acquitterent tous deux en gens 
d'esprit et de talent; run avec l'apre et mena!(ant 
orgueil d'un fanatique héritier de la Convention et des 
Jacobins; l'autre avec l'intarissable fiel d'un lettré 
vaniteux et envieux, irrité de vivre dans une situation 
au-dessous de son esprit, et qui s'en venge en exhalant 
ses prétentions et ses haines sous le voile de ses idées. 
Nous vimes la s'étaler fastueuserncllt devant nous les 
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principes et les desseins du partí appelé sur la scene; la 
tyrannie de la multitude apparut sous le nom de sou
veraineté du peuple; le mensonge électoral fut décoré· 
du titre de suffrage universel; l'écrasante unité du po u
voir centr'al fut intronisée comme symbole de l'unité 
nationale; nous entendimes célébrer la prétendue abo~ 
lition de toutes les inégalités de condition, l'impOt pro
gressif, l'intervention législative pour assurer et accé
lérer la division illimitée de la propriété, toutes les 
idées, tous les sentiments, tous les reves antisociaux 
et antilibéraux quí, plus d'une foís déja, ont perdu 
et déshonoré parmi nous le nom meme de la Répu
blíque, mais qui, en attendant le jour des mé-· 
comptes, soulevent contre l'ordre établi tant de pas
sions et d'espérances, les unes essentiellement mau
vaises et illégitimes, les autres absurdes et chiméríques. 
La Chambre assista avec une dignité triste a cette repré
sentation du chaos intellectuel, prélude du chaos poli
tique qu'on ne lui pardonnait pas de repousser. Son 
président, JU. Dupin, conduisit convenablement cette 
sdme, sans mollesse et sans rudesse, et en maintenant 
le respect du a la Chambre et aux lois, en meme temps 
qu'il respectait lui-meme le droit de libre défense pour 
l'accusé. Le gérant de la Tribune fut condamné; mais 
MM. Cavaignac et Marrast se retirerent fiers et contents, 
pour leur parti comme pour eux-memes, des satisfac
tions qu'ils avaient données a leurs adhérents et des 
peurs qu'ils avaient faite s a leurs ennemis. Il ne con
vient pas aux grands pouvoirs publics de se montrer 
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ainsi silencieusement aux prises avec les docteurs de 
la révoIte et de l'anarchie; c'est dans l'arene de la 
liberté, et avec ses armes, que doivent se livrer de tels 
combats. 

En meme temps que nous engagions ainsi quelque
fois, contre l'esprit révolutionnaire, des luttes peu 
opportunes et peu efficaces, nons lui faisions qllelque
fois aussi, par nos aetes ou par notre silence, de 
facheuses concessions. Le dissentiment recommen!(a 
entre les denx Chambres sur l'abrogation de la loi rela
tive au deuil du 21 janvier; non s le laissames se ren
gager et se prolonger sans y prendre nous-mcmes, des 
le début, une attitude décidée et conforme au langage 
qu'avait tenu le duc de Broglie en 1832, quand la 
Chambre des pairs atalt eu a délibérer pour 1a premiere 
fois sur cette proposition. M. Bavoux renouvela a la 
'Chambre des députés sa demande du rétablissement du 
divorce; nous demeurames étrangers a la discussion de 
cette grave question de morale sociale et de droit civil, 
et elle alla s'éteindre dans la Chambre des pairs sans que 
le cabinet en eut dit son avis. Nons gardiimes le meme 
sitence sur une, autre grande qllestion d'ordre civil et 
politique, l'abolition des majorats, qui tient de si pres 
a la portée do droit de propriété et a la constitution de 
la famille. Nous nous crumes obligés de présenter le 
projet de loi provoqué par des pétitions en 1831 pour 
donner des pensions aux survivants d'entre les vain
queurs de la Bastille; et en nous y associant, nous 
nous dispensftmes d'expl'imer, a ce SlI,jet, les réserves 
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que tout gouvernement se doit a lui-meme quand il 
s'agit d'une insurrection populaire accompagnée de 
meurtres et de sccnes déplorables. Notre abstention 
dans ces diverses occasions était peut-etre nécessaire; 
nous avions, en pratiquant la politique d'ordre et de 
résistance, tant de luttes a soutenir, tant de graves 
questions a décider nous-rnernes, que nous étions bien 
naturellement enelins a rester en dehors de ceUes qui 
ne nous élaient pas absolurnent imposées, ou qui pou
vaienl avoir, sans notre intervention, une bonne ¡ssue. 
Mais dans un régime de liberté, il ne convient pas au 
pouvoir, et c'est pour lui une triste apparence, de de
meurer inerte au milieu des grands débats qui s'élevent 
autour de lui, et de souffrir qu'ils s'agitent entre ses 
amis et ses adversaires san s y jouer lui-meme le role et 
y exercer l'influence qui lui appartiennent. Si ce n'est 
pas toujours un tort, c'est toujours un affaiblisse
ment. 

Malgré ces troubles et ces embarras, nous avions 
droit, en ouvrant la session de 1834, de croire le pays 
el son gouvernement dans une situation favorable; 
aucun grand désordre matériel n'avait écIaté et porté 
l'alarme dans les intérets pI'Ívés: e( Les voyageurs qui 
reviennent de France, m'écri"vait de Turin M. de Ba
rante, disent merveilles de notre prospérité, du calme 
de notre situation, de notre incrúyable liberté et de la 
patience habile du roi Louis-Philippe.») Les nom
breuses et importantes lois rendues dans la session 
précédellte recevaient leur réguliere application; les 
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travaux publics étaient en pleine adivité; les écoles 
primaires se multipliaient rapidement; l'élection pla~ait 
tranquillement, dans toute la France, a coté de l'admi
nistration active, de nouveaux conseils de départe
ment et d'arrondissement, patrons éclairés des inté
rets locaux, et qui apportaient au gouvernement et a 
sa politique l'appui de leur indépendante adhésion. La 
vie politique se déployait an sein de l'ordre, sinon bien 
.assuré, du moins maintenu dans le pl'ésent, et ce qui 
restait d'alarme excitait les courages an lieu de les 
glaeer : « La situation s'est améliorée, m'écrivait de 
Toulouse 1\1. de Rémusat, précisémcnt paree qu'elle est 
moins sereine. Vous savez que je ne crains ricn tant 

qu'une sécurité exagérée qui ferait écIater toutes les 
nuances, toutes les prCtentions, toutes les vanités. Nous 
avons toujours beso in d'un peu de danger pOm' etre 
raisonnables. Par les memes raisons, je ne me préoc
cupe pas trop de ces coalitions d'ouvriers. Malgré bien 
des apparences, je ne erois pas cela grave encore. 
Nul ne croit plus que moi que nous avons en France 
une maladie sociale sérieuse, supérieure peut-etre a 
tous les remedes connus; mais eHe peut etre encore 
palliée longtemps; ces troubles sont des symptOmes 
prématurés; ils ne peuvent que rallier et mettre sur ses 
gardes la classe moyennc. On est ieí tres-préoccupé de 
ces sortes d'événements; des gens qui ne s'inquiétaient 
pas jusqu'a présent commencent a s'inquiéter et a volr 
ce qui nous creve les yeux, a vous et a moí, depuis 
trois ans. ») 
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M. de Rémusat avait raison de croire que nous 
avons besoin d'Ull peu de danger pour étre raison
nables. Il en restait beaucoup dans la situation J pas 
assez pouMant, C'llst-a-dire pas assez de danger pres
sant et visible pour maintenir unis les divers éléments 
du parti de l'ordre dans la nouvelle monarchie_ Des les 
premieres séances de la Chambre des députés, dans la 
formation de son bureau J dans la composition et la 
diseussion de son adresse en réponse au discours du 
tróne, la diversité de ces éléments, sinon encore leur 
dissidence, s'empressa de se manifester. On eut 

(Iuelque peine a s'entendre pour le choix des vice
présidents et des secrétaires de la Chambre, et le tiers
parti y eut une part plus large que sa force reeHe ne 

semblait le comporter. La premiere rédaction de I'a
dresse, cette ébauche qui décide presque invinciblement 
de la couleur du tableau, fut confié e a M. Étienne, 

écrivain-né dll tiers-parti, esprit mou et terne avec une 
clarté apparente et un agrément de mauvais aloi, fin 
sans distinctioIl) habile a laisser entendre sans dire et 
it nuil'e sans frapper. L'adresse, pleine de déclarations 
générales en faveur de l'ordre et contre toutes les 
factions, était d'ailleurs vague, presque silencie use sur 
la potitique en vigueur, semée de conseils détournés et 
d'espérances toutes portées sur l'avenir, comme s'il 
n'ent p.as dn étre la continuation du présent. Aussi fut
eHe, rlans le débat, louée et acceptée par les'principaux 
orateurs de l'opposition, empressés a signaler les symp
t6mes et it développer les germes de division au sein de 
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la majorité. Le cabinet ne se laissa point attirer dans el' 

piége: sans nous préoccuper de l'adresse, sans en 
rechercher les tendances caché es , nous maintinmes 
fermement, contre des aUaques ardentes quoique vieil
lies, la politique que nous avions pratiquée et que nous 
entendions poursuivre. Je persistai, comme je l'avais 
fait sous le ministere de M. Casimir Périer, a la caracté
riser par son vrai nom, la résistance a l'anarchie, et par 
son principe monarchique, le contrat du pays avec un 
prince de la maison royale, étranger aux fautes comme 
aux fausses maximes de ses aInés, et seul roi possihle 
dans la crise que ces fautes avaient fait éclater. Ce fut 
dans ce débat que se produisit en termes formeIs le 
dissentiment tant de fois rappelé entre ma définition de 
l'appel de M. le duc d'Orléans au trone en 1830, paree 
que Bourbon, et celIe de .tU, Dupin, quoique Bourbon: 
dissentiment un peu puéril en apparence, car les deux 
assertions étaient vraies; si M. le duc d'Orléans n'eUt 
pas été prince et Bourbon, personne n'eut pensé él lui; 
et s'il eut été un autre Bourhon, un Bourbon engagé 
dans la cause de l'ancien régime , le prince de COIulé, 
par exemple, personne n'eut voulu de lui. l\Iais malgr~ 
la vanité de son motif apparent, la dissidence était 
sérieuse et caractérisait deux poli tiques tres-diverses; 
ou je voyais un roi nécessaire et la charte maintenue 
en meme temps que modifiée, M. Dupin voyait ( un 
roi élu et une charte faite par vous, disait- il a la 
Chambre, et imposée par la nation a la royauté. J) Je 
récIamais, an profit de l'établissement de 1 H30, les 
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traditions mOllal'chic¡ues; 1\1. Dupin lui donnait la 
révolution pour unique bercean. 

Si je m'arrCte un moment sur ces querelles aujour
d'hui si loin de nous, e'esl qu'elles expliquent les évé
nements comme elles ont eontribué a les produire. 
Les idées premieres qui s'établissent eomme des maxi
mes dans l'esprit .des hommes ont sur eux plus de 
puissanee qu'iIs ne le savent eux-memes, et il ya des 
entrainements de logique eomme de passion auxquels 
ils n'éehappent point. Je dirai sallS réserve ma pensée : 
il y avait dans l'esprit de M. Dupin, sur ce sujet, plus de 
confusion et d'incohérence que de systeme clair et de 
parti pris; il n'était point et n'a jamais été un révolu
tionnairc, ni en principes, ni en conduite ; et quand ils 
se sont violemment mis en scene, il les a plus d'une 
fois résolument combattus; mais il n'attaquait le mal ni 
dans sa source, ni dans ses lointains progreso Par im
prévo-yance ou par prudence, d'autres, avec moins 
d'esprit et de talent, gardaient, envers les avant-cou
reurs, volontaires ou invololltaires, des tentatives révo
lutionnaires, les memes ménagements, et m'en vou-

~ 

laient de signalcr trop haut et trop longtemps d'avance 
des Ilérils qu'ils se tlattaient de conjurer en n'en parlant 
paso J'ai cru bien souvent entendre résonner a mes 
oreilles les paroles de Prusias a Nicomede : 

« Ah I ne me brouiUez pas avec la république! )) 
Et je n'avais rien de satisfaisant a y répondre J carJ 

regardant de nos jours et parmi nous la république 
eomme le paRse-port menteur de l'anarchie, c'était 
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précisément avec elle que j'avais a creur de brouiller 
mon temps et mon pa-ys. 

Encore une fois l'esprit révolutionnaire se chargea 
de prouver lui-meme qu'on se trompait quand on es
pérait avec lui quelque accommodement. Pendant que 
les mérites ou les torts de la politique de résistance 
étaient débattus dan s les Chambres, le parti anarchique 
(je ne veux pas dire toujours le parti républicain, quoi
qu'il se donnat constamment ce nom) emplo-yuit, pour 
la combaUre et pour fomenter la révolte, ses plus auda
cieux moyens. Une multitud e de crieurs publics purcou
raient les rues, vendant ou distribuant aux passants toute 
sorte de pamphletset de petits écrits, inventions dujour 
ou réimpressions des plus mauvais jours : le Catécltisme 
républicain, le Catéchisme des droits de l'homme et du 
citoyen, OEuvres choisies de Maximilien Robespierre} 
Opinion de Couthon, membre de la Conventionnationale, 
sur le jugement de Louis XVI, le Calendrier républi
cain, avec un portrait de Robespierre dan s un soleil, et 
daté de l'an 42 de la république qui réclamait sa légi
timité, le Pilorí, a la potence les sergents de ville! etc. 
Le contenu de ces écrits répondait a leu1's titres : 
c'étaient tantót la provocation directe a l'insurrection, 
tantOt la déclamation furibonde contre les rois, les no
bles, les riches, toutes les autorités, toutes les supério
rités non élues, tantót les calomnies et les injures les 
plus grossieres contre les dépositaircs du pouvoir, de
puis le plus élevé jusqu'au plus humble. L'administra
tion tenta de mettre fin a ce hrllyant désordre; elle fit 
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arrCter quelques crieurs et les déféra aux tribunaux. 
Les tribunaux, la Cour royale aussi bien que les juges 
de premiere instance, décIarerent qu'aux termes de la 
législation existante, et pourvu que les crieurs eussent 
fait la décIaration préalable exigée par la loi du 10 dé
cemLre 1830, c'était la une profession libre, a laquelle 
aucun obstacIe ne pouvait etre apporté, et qui ne pou
vait donner lieu qu'a des poursuites pour délits de la 
presse, comme tout autre genre d'ouvrages et tout 
alltre mode de vente ou de distribution. Armé de cet 
arret, le gérant d'lln journal populaire, le Bon sens, 

M. Rodde, se rendit en blouse et en casquette, costume 
ordinaíre des crieurs,. sur la place de la Boursc, et 
commen«;a a distribuer un paquet d'imprimés : (e Je 
résisterai, avait-il dit d'avance, a toute tentative de saisie 
et d'arrestation arbitraire; je repousserai la violence 
par la violence; j'appelle a mon aide tous les citoyens 
qui croient encore que force doit res ter a la loí. Qu'on 
y prenne garde; la perturbation, s'il y en a, Ile viendra 
pas de mon fait; je suis sur le terrain de la légalité, et 
fai le droit d'en appeler au courage des Fran(;ais. J'ai 
le droit d'en appeler ti l'insurrection; dans ce cas, elle 
sera, ou jamais non, le plus saint des devoirs. » Le 
courage était facile; l'administration avait annoncé 
qu'elle cesserait, contre les crieurs, toute poursuite 
jusqu'a ce que la jurisprudence eut été définitivement 
fixée, soit par la Cour de cassation, soit par la loi. La 
foule qui, a son arrivée, avait entouré el feté le críeur 
journaliste, se dispersa. Le mal était flagrant, le scandale 

T. 111. 15 
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au comble, l'itllpllissance légale constatée; plus de six 
millions d'exempluires d'écrits ineendiaires ou insensés 
avaient été distribués dans l'espace de trois mois. Le 

cabinet présenta a ]a Chambre des députés une loi nou
velle qui soumettait la profession de crieur, vendeur 
on distributeur d'écrits sur la yoie publique a l'autori

satioo et a la sUl'veillance de l'autol'ité rnunícipale. La 
discussion fut vive; le ministre de l'intérieur, 1\1. d' Ar
gout, lut a la trilnlne plusieurs passages des pamphlets 

distribués; la Chambre écoulait avec colere et dégoút : 
( Assez! s'écria de sa place nI. Dubois de Nantes, c'est 
une honte!)) Les défenseurs ne manqucrent pourtant 

pas aux crieurs; les plus modérés l'cclamerent la liberté 
de l'industrie, les plus violents accllsercnt la poli ce de 
faire elle-me me imprimer et distrihuer les pamphlets 

les plus ch04uants. La Chambrc, a une forte majorité, 
adopta la loÍ proposée; iI se tl'OlIva pourtant 122 voix 
ponr la repous8er. J'incline Ú cl'oire quc, dans ce 
nombre, plusieurs l'auraient voté e s'iIs l'avaient erue en 
péril. Bien des gens se dispensent volontiers dll courage 
quand d'autres se clmrgent d 'cn a voir pour CllX. 

Nulle illusion n'était plns possible; la situalion rede
venait ce qu'elle avait été sous l\I. Casimir Périerj la 
lutte recommencait dan s les rues; c'était á la force ma
térielle que le parti révolutionnaírc voulait de nouveau 
en appeler, Plus irrité que découragé par ses défaites 
répétées, son espérance n'avait pas plus tléchi que sa 
passion. L'esprit s'enivre comrne le corps; il y a des 
idées capiteuses quí, une fois entrées dans l'intelligence, 
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troublent la vne, enflammeut le sang, tendent les mus

des, et précipitent les hommes vers l'objcf auquel ils 
aspirent et qu'ils se promettent, quels que soient pour 
l'atteindre, les périls a courir, les attentats ~ commettre 
ct les obstades a surmonter. Au nom de la souveraineté 
du penple, les révolutionnaires se croJaient en posses
sion dll droit et du nombre; le sens moral et le bon 
sens ainsi aveuglés, ils avaient également foi dans Ieur 
causc ct dans leur succes. Le renversement par l'atta
que a main armée était Icur idée fixe et leur incessant 
eITorlo lIs s'y prépari.:rent en '1833 ave e un singulier 
m61allge d'audace publique et de mené es obscures; 
graee it la discipline de diverses sociétés secretes sous le 
comité central de la Sociélé des droits de l'homme, ils 
avaicnt partout des afflliés, des correspondants, des 
agents perdus dans la fouIe et ardents a y r@cruter des 
alliés. Dans les villes manufacturieres, dans tous les 
grands fOJers de population et d'industrie, ils entraient 
en mpport avec les confréries ct les associaLions de se
cours mntucls des classes ollvríéres, fomentaient parmi 
elles les mécontclltcments et les coalitiolls que susci
taíent les langueurs du travail ou les tluestions de sa
laire, et les attiraient, souvent contre leur instinct et 

leur gré, dans le carnp de la république, tantót en leur 
dissimulant son approche, tantót en leurpromcttant, en 
son nom, des satisfactions ct des prospérités que, pas 
plus que tout autre régime, elle ne pouvait leur donner. 
Dans l'été de '1833, aux jours anniversaires de la Révo
lution de juillet, le parti s'était pro mis a Paris une 
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oeeasiOll favol'able et avait préparé l'inslIrrectioll. 

Elle avorta, grAee aux Illesurp,s de l'autorité, et un 

peu aussi par les dissentiments intérieurs dll parti 

lui-meme. Il avait dans son sein quelques homlllcs, 

non pas républieains moins décidés que leurs fOll

gueux ami s, mais Illoins dénués de prévoyanee et de 

sCl'l\pule, <¡ui désapprouvaicnt les violences désordOl!

nées, les appels a la force matérielle, et s'effor~aielll 

d'en retarder dll moins l'explosioIl. Mais de telles en

traves sont promptement usées et hrisées; tIUalHl Olt ne 

vent pas etre entrainé par les liens de pudi, il f,IIIL les 

rompre nettement apres avoir vainement tenté de les 

employer a retenir ses associés; 1\1. de la Fayette el 

~1. Arman~ Carre] ne prirent point eette résolulion, el 

plus puissants qu'eux, \\1. Godefroi Cavaignae et \\1. Ar

mand l\1arJ;ast eontinuerent a se prévaloir de leurs nüms 

en méprisant leurs conseils. lIs n'hésitaient pas davan

tagc il comprümettre leurs soldats que leurs elIefs; des 

qu'ils reeevaiellt, de leurs associés dans les rléparte

ments, des adhésions et des promesses de fidélité á touí 

événement, la Tribune les publiait avec un grand fracas 

d'éloges et d'espéranees. Le parti faisait ainsi arte, 

tantót. d'habileté souterraine, tantOt d'audace éclalantc, 

et exploitait tour a tour, au serviee de ses desseins, lei3 

avantages du mystere et eeux de la publicité. 

Qualld la loi sur les Cl'ieurs publies fut promulguée, 

on essuya d'ell repousser l'exéc~tion: le comitó protesta; 

des eríeurs rcparurellt dans les rlles; ils furcnt arretés; 

ils résisterent; des groupes tUIllUltUCUX se forlllercnt; 
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k~ scrgcnts de ville et qnclqnes eompag-nics de gardes 
nationaux et de soldats intervinrent; des 111 tI.es s'enga
gérent; la réprcssion fut emeaee; elle ótait néeessaire 
ellégale; elle fut peut-etre quelquefois brntale. La sé
dition était flagrante : a Lyon, a ~Iarseillo, ü Saint
Étienne, elle édatait eomme a Paris; un agent de la po
lieo munieipale fut assassiné, un commissaire de poliee 
grievement blessé; les gouvernements n'ont pas a leur 
serviee des angos po nI' Iutter eontro les démons. On fit 
grand bruit a la Chambre des députés de la rudesse des 
agents pour pallier la violenee des séditieux; mais eette 
querelle tomba bientOt; de part ct d'antre, on s'atton
dait it do plus sérieux eombats : détorminés á l'attaque, 
les républieains 50 meUaient partont on armes; lo cabi
not résolut d'attaquer le mal dans sa racine; huit 
jOllI'S apres la promulgation de la loi sur les erieurs pu
blies, la loi sur les associations fut présentée. 

Je n'en veux nullement atténuer la portée et le earac
LiJre : elle soumettait i:t la néeessité de l'antorisation du 
gOllvernemont, ot d'uno autol'isation toujours révo
cable, ImItes les assoeiations forméos, selon les termes 
du Code péual, ( pOllr s'oecuper d'objets religieux, lit
téraires, politiques ou autros. )) Elle assurait, par la 

c1assification des juridictions, par la prévoyance des 
récidives, et par la précision plus qne par la gravité des 
peines, l'cfficaeité de ses dispositions. Le gouvornemont 
qui la proposait n'avait, á coup sur, nulle intention de 
l'applic}llCr aux rénnions étrangeres i:t la politique l no
tamment anx réunions religieuses; i1 s'en expliqua fo/'-
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melIement duns les deux Chambres; mais des expli
cations parlementaires ne sont pas des dispositions 
législatives; les paroles d'un ministre ne lient pas ses 
successeurs; les réunions les plus innoeentcs eomme 
les plus séditieuses, la religion eomme la eonspira
tion, tomberent sous la nécessité de l'autorisation 
préalable; et n'eut-elle jamais apporté, en fait, aux réu
nions non politiques, aucune entrave, la loi nouvelle 

n'en eut pas moins été en principe une grave déroga
tíon a la liberté, surtout a la liherté religieuse. Elle 
maintenait, en le dévcloppant, le Code pénal de I'Em
pire; elle est devenue la base de la Jégislation de l'Em
pire nouvcau. C'était une loi de cireonstanee, llécessaire, 
j'en demeure eonvaincu, et que les pouvoirs eonstítu
tipnne]s avaient pleinement le drolt de remIre, mais 

qui n'eut du elre présentée que eomme une loi d'ex
eeption et pour un temps limité. C'était la son vrai ea
raetere, ct ainsi définie, elle n'eut en a redouler aueune 
solide objection. l\Iais le nom seul de loi d'exception 
était devenu si impopulaire, il semhlait si étroitement 
lié aux plus mauvais souvcnirs de la Révolution et de 

la Restauration, que personne, pas plus parmi les mnis 
du eabinet que parmi ses adversaires, n'en eút voulu 
prendre la responsabili té; lorsque des amendements 

furent proposés dans ee sen s, ils furent presque univer
sellement repoussés. On aeeeptait un mauvais principe 
plutOt qu'une apparence décriée; on aimait mieux res
treindre iI toujours les libertés puhliques que les suspcn

dre formellement, mais h ttmms et en les reconnaissant. 
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Ce n'est pas lit l'llnique oceasion Ol! I'esprit pnlJlic se 

soit montré si peu j udicieux el si routinier dans ses 
préoccupations, au grand dommage des intérels per
manenls et des liberté s du pays. 

Pendant quinze jours, la Chambre discuta solennel

lement ce projct de loi. Jamais pcut-ctre toutes les opi
nions et toutes les nuances d'opinion ne s'étaient ma

llifestées avec tant de vérit(\. Les partisans de la politique 
de résistance, convaincns qll'i1s faisarent face a une 
nécessité urgente et qu'i!s remplissaient un devoir im
périeux, adhérerent sans résene a hi loi proposée, et la 

défendircllt aussi énergiquemcnt que les ministres eux
memes. Dans I'opposltion, le gros du partí, les hommes 
qui désiraient sinceremcnt le maintien du gouverne

ment de 1830, étaient perpiexes; ils sentaient le mal et 
ne voulaient pas du remede; i1s en proposerent d'autres 
plus propres a calmer lem perplexité qu'a guérir le 
mal; 1\1. Bérenger de la Drome el lU. Odilon Barrot fu

rent les honorables ct habiles brganes de cétte con
sciencieuse el illefficace timiditó. Dans l'un et l'antre 

camp, dCllX voix isolécs s'é!evÓJ'ent, l'une ponr com
baitre, l'autre pom appuyer le projet de loi, mais par 
des considríratiolls ét.rangeres au tour général du dé
bat : M. 1\Iauguin, ayer l'adroite et quelquefois brillante 
faconde ou se déplopit sa fatuité, reprit la querelle des 
premiers jours de 1830, de I'Hotel de ville contre la 
Chambre des dépntés, de M. Casimir Périer contre 
1\[. Laffitte. imputant a la politique de résistancc tous les 
l1lrl1lX, tOllS les p{'rils de la ¡;itllation. rt faisant appe! it 
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tOIl tes les passions, a toutes les rOtl tines révolutiol1-
naires, tout en se donnant l'air de les désavoucr avec 
le dédáin d'un politique consommé. 1\1. Jouffroy admit 
le dangor des associations, sans le croi1'e aussi grave, 
et l'utilité de la loi, san s la croire aussi efficace que le 

pensaicnt ses défenseurs. C'était, dit-il, a un mal plus 

profond que le pays était en proie et qu'il faHait un plus 
puissant remede: depuis l'affaiblissement de la foi et 
de la discipline chrétiennes, la France était travaillée 
d'un besoin moral non satisfait, vraie cause du trouble 
social; et il appela, sur ce point élevé de l'horizon, la 
sollicitude du pouvoir, tout en luí donnant, dans des 

régions inférieures, l'appui qll'il demandait. Étrangers 
aux dellx camps en présence, mais spectateurs tres
inléressés des coups qu'ils se porlaient, M. Berryer et 
M. Garnier-Pages, l'un au nom du droit monarchique, 
l'autre au nom du suffrage universel et de la républi
que, l'un avec son expansive éloquence, l'autre avec 

ses claires réticences, se donnerent le facile plaisir de 
elire an cabinet et a l'opposition : « Vous traitez un mal 
incurable; vos remedes sont iniques et "\'ains; résignez

vons a votre impuissance comme a vos périls.» La 
Chambre écoutait tout le monde avec sympathie ou 
déplaisir selon que ses sentiments étaient satisfaits OH 

heurtés, mais dans une complete indépendance des ora
teurs; la gravité de la situation avait réglé d'avance les 
opinions et les conduites; la fermeté des résolutions 

avait meme amorti les passions. La discussion, solide 
et brillante, ne fut ni orageHse ni efficace; au bout de 
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({uinze jOllrs, la ChambrC', a une forte majorité, vota 

le projet de loi comme elle I'aurait probablemenl vote 
des le premier jour, c'est-a-dire tel que ]'avait présenté 
le cabinet qui le porta immediatement a la Chambre 
des pairs. 

Avant qu'il y subit l'épreuve d'un nouveau débat, un 

incident inattendu vint altérer la composition du ca
binet et ouvrir une série de facheuses complications. 
Les décrets rendus a Berlin et a ~Iilan par 1'empereur 
Napoléon, en J 806 et 1807, en représailles des ordres 
du conseil britanniqlle sur le commerce des neutres 
pendant la gllerre, avaient amené la saisie ou la des

truction d'un grand nombre de navires américains. 
Lorsqu'en 1810 de meilleures relations commencerent 
a se rétablir entre la France et l' Amérique, ]e gouver
nement dcs États-Unis réclama vivement, pour ses 
nationaux, des indemnités qu'il évaluait a environ 
70 millions. En 1812, l'empereur Napoléon admit le 
principe de cette réclamation, ct elle fut alors 1'ob

jet de quatre rapporls dont le dernier proposait aux 

l<:tats-Unis une indemnité de 18 millions qu'ils repous
sercnt comme insuffisante. Les divers cabinets de 
la Reslauration, sans contester au fond le droit des 
réclamations américaines, en éluderent 1'examen ef

ficace, et le gouvernement de Juillet, a son avéne
ment, trouva la question pendante et pressante. Il 

tenait tres - justement a conserver avec les États
Unís les meilleurs rapports; leurs réclamations rede
vinrent 1'objet d'un examen approfolldi, et le 4 juillet 
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1sal, sous le 1I1ini8tere de M. Casimir Páirr, un traité 
signé par le général Sébastiani· régIa a 2;) l11illions 

l'indemnité due aux Américains, en prélevant sur 

cette somme 1,500,000 francs pour satisfaire a diverses 

réclal11ations de Frangais sur les États-Unis. Le gou

vernel11ent américain conférait de plus, pour dix ans, 

aux vins de France, d'assez notables avantages. Peu 

de mois apres la forl11ation du cabinet du 11 octobre 
1832, 1\1. Humanll pro posa lt la CIHllllhro des députés 

les mesures fInancieros nécessaires pour l'cxécution de 

ce traité. La session était trop avancée pour que ce 

projet de loi put etre discuté; reproduit dalls la courte 

session de 1833, puis dans celle de 1831, iI fuf, le 10 

mars, l'objet d'un long rapport dans lequel 1\1. Jay, au 

nom d'une commission unanime, en proposa la com
plete adoption. Le débat fut, non pas violent, iln'y avait 

nul prétexte a la violen ce, mais acharné. Je n'hésite pas 

a dire, sur les cendres si froides ele cdte époque, qne 

le duc de Broglie ct 1\1. Duchfttel démontrerent péremp

toiremcnt l'équité morale et la sagesse polilique de l~¡ 

transaction qui mettait fin, cutre les deux pays, á une 

vieille querelle de jour en jonr plus envenimée. Le 

droitdes gens et le hon sens en prescrivaient également 

l'adoption. 1\lais c'était la une de ces questions qui en 

contiennent une foule d'autrcs, pctites, obscures, char

gées de détails et de chiffros ou la subtilité des légistes 

et la malice des opposants puisent aisémcnt des armes. 

Ils ne s'y épargncrent pas : la discussion fut closc pré

dsémpnl:lll lllomr,nt Oll un incidr,nt mal compri~ cm-
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barrnssait la qucstion principale, et l'article ter, qui était 
la loi meme, fnt rejetó á une majorité de llUit voix. 

La ClJambre ne s'attendait pas it ce résultat, et 
cherchait avec inquiétude it se 1'expliquer; on parlait 
d'intrigues, de divisions sourdes dans le cahinet. Parmi 
ses [¡deles amis, quelques-uns s'en prenaient it M. Hu
mann que les 2¡) millions a payer aux États-Unis déran
geaient tlans son hudg8t, et qui avait, disait-on, laissé 
entrevoir qu'il tenait peu it l'adoption du projet de loi. 
M. Humann était incapahle d'une telle déloputé; mais 
il avait ell le tort de ne pas prendre la parale dans le 
déiJat pour soutenir lui-mcme le projet qu'il avait pré
senté; le silence, gardé par complaisance pour son 

propre pendwnt, passe aisément pourtra11ison. D'autres 

accusaient le maréchal Soult qu'on crorait hostile au 
due de Broglie, par jalollsie OH par humeur, et 011 citait 
quelques-uns de ses amis parliculiers qui avaient voté, 

disait-on, contre le projet de loi. Quoí qu'il en fUt, le 
due de Broglie, aussi flel' que peu amhitienx, et decidé 
a ne pas accepler un éc)¡ec si pel'sonncI, aIla sur-le

champ porter au Hoi sadómission; le général Sébastiani, 
qui était rentré dans le conseil comme ministre sans 
portefeuille, précisément a 1'appui dn traité qu'il avait 

signé, en fit autant, et une breche se tronva ouverte 
dans le cahinet. 

n était urgent qu'elle fUt fermée : dans les Chambres, 
le projet de loi sur les aS30ciations était en suspens; 
an dehors, l'inSllrrection grondait de toutes parts, 
n'atlendant ql1'nne heme propice pour óclater. i\1on 
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intimité avec le cInc de Ero¡die nc me fit. pus hésiter un 

instant; je me déelarui prel i¡ resler dans I'arenc ponr 

soutcnir la, ll/tte, pourvu qu'il fut non-selllcmcnt 
certain, mais cvident, que la poli tique de résistanee 

n'était point compromise, et que le enbinet, affaibli 
dan s sa composition, ne l'était nullement dans ses 

résolutions. Je demandai en meme temps que le sue
cesseur du duc de Eroglie fUt l'un de ses nmis, bien 
~onnu pour tel, et décidé ú suivre, dans les affaire s 

extérieures, la meme ligne de conduite. L'amiral de 

Rigny répondait pleinement a ces deux conditions, el 
prit en effel le portefeuille des affaires étrallgeres en 

cédant celui de la marine i l'amiral Jamb. Le rerna
niement aUa plus loin : deux autres ministres, M. Earlhe 
et I\f. d'A1'gout, n'avaienl eertes point manqué, depnis 
la fo1'mation du cabinet, de fidélité ni de cou1'age; mais 
ils exer~aiellt dan s les Chambres peu c1'influence, et ils 

y étaient plus aUaqués que soutenus. Nous nous concc1'
tames, M. Thie1's et moi, pour qu'en so1'tant du eabinel 
ils n'eussenl pas lieu d'accnser la COllronne ni lellrs 

coIlegues d'ingratilude, el pour proposer al! Roi, ú lel1l' 

place, d'efficaces sllccessellrs. Le Roi agréa nos propo

sitions; M. Thiers passa au dépa1'tement de l'intérieur; 
M. Duchatel, l'un de mes plus intimes amis, ct qlli 
venait de défend1'e si fermement le traité américain, 
lui succéda au ministcl'e du commerce et des travaux 
publics; 1\1. Persil, qui avait fait ses preuves dans la 
p1'atit¡ue judiciaire comme dans la défense parlemeu

taire de la politique de résistance, devint gardc des 
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seeaux en remplaeement de M. Barthe, et quatre jours 
apres la re traite du duc de Eroglie, le eabinet étail 

reeonstitué. 
Le jour mcme 011 il se réunit pour la premiere fois, 

le 5 avril, l'insurredion républieaine éclatait il. LyOll. 
Je dis l'insurrection républieaine; tel fut en effet, des 
son début, le caractere de la lutte sanglante. dont, en 
183!f, Lyon redevint le théfttre. En novembre 1831, 

pendant le ministere de 1\1. Casitllir Périer, c'était la 
question industrielle, la querelle des salaires et des 
tarifs obligaloires qui avait suscité la sédition; la po
pulation ouvriere de Lyon s'était soulevée pour ses 
propres affaires et ~ans complot poli tique; le parti 
révolutionnaire avait fomenté le mouvement et s'était 

emvressé de s'yassocier; mais la plupart des ouvriers 
lyonnais avaient hautement protesté contre les desseins 
dont on voulait les faire les instruments. J'ai déjil. 
rappelé 1eurs démarches et leur langage il. cette oc
casion. Vainclls en 1831 dans leur cause pcrsonnelle, 
ils étaient restés tristes et irrités. Le parti révolution
naire se mit vivement á l'reuvre pour exploitcr leurs 
ressenliments : en 183:¡, il avait il Lyon trois jour
naux, le Précttrseur, la Glaneuse et l' I~cho de la fa
brique, divers de nuance et de maniere comme le 
National et la Tribune a Paris, mais tous trois républi
eains, ennemis déclarés de la monarehie de 1830 et 
Lmlents il la renverser. Les sociétés secretes se déve

lopperent rapidcmcnt á Lyol1, et entrerent, avec les 
di verses associaLions d'ouvriers, dans des rap)lol'ls de 
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jour en jou!' plus intimes; les Carúonari avaieut lit lell1' 

Comité invisiúle; la Société des droils de l' homme y fouda 
en octohre 1833 un comité central chargé dc diriger, 

dans la viHe et dans les départcl11cnts environnants, scs 

affaires et ses affiliés. Les chefs du partí, entre autres 

M. Godefroi Cavaignac et ]\f. Garnier-Pages, faisaient de 

tCl11pS en temps it Lz'on des voyages, tantút pour encoura

gér, tantót pour contenir leur moude, toujours pour 

organiscr avec ensemble l'insmrection qui se préparait. 

Un conp de main tenté, non pas a LyOll l1lcl11e, mais a 
ses porles et sur un territoire étrangl'r, dcvait donner 

le signal el le branle : les réfugiés italiulls, polonais d. 

autres, qui vivaient en Suisse el en FralH.:e dans le voi

sinage de la Suisse, se disposaient ú eutrer en armes 

dan s la Savoie, et a susciter la un mouverncnt destilló, 

d'un coté il passer les Alpes pom soulever l'ltalie, de 

l'aut1'e a rcpasser la fronliere pou r se répand1'e en 

France. Le chef, ou pom micl1x dire l'tlme de l'ltalie 

révolutionnaire, !\l. l\Jazzini, était en 8uisse, d'oll il 
gouvernait politiquemcnt l'insurrcction; le général 

Ramorino, qui s'était acquis cn Polugne quelquc 

rcnOIll, devait la commandel' milítairemellt. En 1833, 

par de bonnes raisons ou sous des prélexles douteux, 

le général s'éloigna, revint, hésila, traIna; le projel fnt 

ajourné. Sur les instauces passionnées de M.l\1azzini, on 

lereprit a la fin de janvier 1831, ct il fut convenu, 

entre les conspiraleurs, qu'au momcnt ou l'expérlition 

se rncUrait en marche, les ouvriers dc LyOll réclame

raient une augmentation de salaire, feraient suspendre 
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le tl'avail dans tous les ateliers si elle leur était refusée, 

ct livreraient ainsi an mouvement une })opulation 

oisive, irritée et soulTrante. Vers le 10 févriel', les deux 

faits s'accomplirent :,;irnultanément; les réfugiés en
trerent en Savoie; les ouvr1ers lyonnais, de plein gré 

ou par menaces, arretcrent les travaux de la fabrique. 

Mais a peine engagée, la tentative des réfugiés échoua 

misérablement; conduits d'une fa~on inepte et ne 

trouvant en Savoie nul appui, ils rentrerent précipi

tamment en France et on Suisse; les soldats se disper

si~rent; les cbefs retournerent dans 10m asilo. Restés 

sellls en secue, les ouvriors lyonnais étaient inquiets 

et divisés: « lls no veulent pas trayailler, écrivait l'un 

des rneneurs, mais ils ne veulent pas commencer. lIs 

disent que c'est aux républicains. Ils se trompent. Au 
surplus, encore quelques jours, et le besoin les guidera 

ou le patriotisme et le devoir auraient dü déjil les 

conduire. Les gro'upes que nous avons formés chantent 

la lJlarseillaise sur la place des TerreallX. lis viennent 

d'etre refoulés dmls les rues adjacenies a la place de 

l'IIótel-de-Ville. lIs en finiront un jour. ) Le jour n'était 

pas encore venu. Beaucoup d'uLlvriers voulaient repren

tire les travaux. lIs dcmanderent au préfet de régler 

leur différend avec les fabricants; mais le préfet de Lyon 

en 183!~, M. de Gasparin, était un homme également 
prudent, ferme et patient, aussi judicieux dans la pra

tique de l'administration que bien instruít des princi

pes de l'économie publique; il répondit qu'il n'avait 

point a intervenir dan s les rapports des ouvriers avec 
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les fabricants el qu'une liberté mutelle y devait pré
sider; il maintint l'ordre en meme temps 'que la li

berté. A la fin de février, les ouvriers se lasserent d'une 
oisiveté aussi douloureuse que vaine, et reprirent leurs 
travaux. A Lyon, la querelle industrielle était aiosi 
apaisée. Mais la luUe politique devenait de plus en plus 
ardente a Paris; la Chambre des députés discutait la loi 
sur les associations; les républicains prirent 1;\ des 
flammes pour raHumer a Lyon l'incendie. Ceux d'entre 

les ouvriers qui s'étaient engagés dans la Société des 
d1'Oits de l'hornrne propagerent aisément, parmi leurs 
camarades, l'irritation et la méfiance; les désordres re
commenccrent. Quelques meneurs avaient été arNés 
comme chefs de sédition et de coalition. lIs comparu
rent le 5 avril devant le tribunal. Confiants dans l'auto
rité morale de la justice et jaloux de sa dignité, le pré
sident et le procureur du Roi avaient demandé la veille 
au préfet qu'aucnne force armée ne fUt d'avance char

gée de les protéger sur leurs siéges. L'audience com
mencée, la fouIe se prcssait dans la salle et sur la place; 
un grand tu multe s'éleva; un témoin a charge fut in
sulté el maltraité; le procureur du Roi, M. Chegaray, 
jeune, courageux et dévoué a son devoir, se précipita 
pour le protéger, et fut insulté et maltrailé a son 
tour. Le président requit en hate la force militaire; 
un piquet d'infanterie arriva, peu nombreux et embar
rassé dans ses mouvements: (( Pas de balonnelles! )) 

cria-t-on dans la foule, et des ouvriers arrachaient ami
calemcnt les fusils aux mains des soIdals qlli les défen-
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daient mollemr.nt. L'audience fut levée et le proces 
remis au 9 aYril, au milieu ue la joic bruyante des 

répllblicains qui se flattaient d'avoir gagné la troupe 
et intimidé le pOllvoir. 

Le 9 avril, des que le jour parut, aucun doute ne fut 

plus possibJe; Lyon était en proie, non it une agitation 

lumultueuse et confuse, mais a un mouvement a la 
fois violent et régulier; évidemment les résolutions 

étaient prises, les instrudions données, les préparatifs 
accomplis, les heures flxécs. Le tribunal devait ouvrir 
son audience a onze heures; jusqu'á ce moment, 

devant ses portes, la place Saint-Jean demeura vide et 

solitaire; les insurgés voulaient paraltre en masse ct 
agir tout a coup; les affiliés de la Société des droits de 
l' homme aUendaient, réunis dans leurs sections. A onze 

lIeures et demie, l'ándience ouverte, une premiere 
hande arriva, puis d'autres;· des harricades furent 

aussílOt forméesaux anglcs de fa place; elles s'élevaient 
au mcme moment dans tons lrs quartiers de la ville; 
une proclamation datée de la veilIe, hautement 

répubJicaine et ontrageusement "iolente contre le roi 

Louis ·Phili ppe et ses ministres, était partout répandue 

'lvec profusion. L'attaque commen~a partou1. Ene 
trouva partont les autorités, civiles et militaires, pretes 
aussi et altendant les premiers conps. De concert avec 
le préfet et les magistrats municipaux, le général 

A ~'mard et les généraux sons ses ordres avaient arreté 

leur plan; des le matin, les troupes des diverses armes .. 
pOUI'VlleS de munitions et de vivrcs, avaient occupé les 

T. 11r. 
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postes qui lcm étaient. assignés : nulle apparence 
d'un mouvement populaire et inopiné; c'ét.ait la guerre 
préméditée et organisée par les prétendants républi
cains contre le gouvernement établi. Elle ensanglanta 
et dévasta Lyon pendant cinq jours, soutenue par les 
insurgés avec une audace inventive et un acharnement 
fanatique, par l'autorité avec une fermcté patiente, 
par les troupes avee une fidélité au drapeau et une 
vigueur qui, a la fin, n'étaient pas exemptes de colere .. 

Je n'ai garde d'en raconter ici les détails, ni de d.iscuter 
les accusations et les réeriminations mutuelles des 
dcux partis : toute guerre, et la guerre eivile plus que 
toute autre, abonde en ad.. de violence et de clé

menee. de générosité et de barbarie, et en accidcnts 
déplorables autant qu'inévitables. Je ne veux que mar
quer nettement le earactere politique de la lutte en
gagéc en 1834 : la conspiration révolutionnaire était 
générale et de longue haleine; pendant qu'elle écla
tait a Lyon, les répuhlieains tentaient le meme eoup 

sur une multitudc d'autres points, a Saint-Étienne, a 
Vienne, a Grcnohle, a Chlllons, a Auxerre, a Arhois, 
a Marseille, a Lunéville. Dans les rues de Lyon, pen
dant le combat, des lmIletins datés, comme les procla
mations, de l'an 42 de la république, répandaient 
incessammcnt, parmi les insurgés, des nouvelles, 
presque toujours fausscs, pour soutenir leur courage : 
« A Vienne, disait l'un de ces bulletins (22 germinal, 
11 avril), la garde nationale est maitresse de la ville; 

elle a arreté l'artillerie qui venait eontre nous. Partout 
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l'insurreetion éclate. Patienee et eourage! La garnison 
ne peut que s'affaiblir et se démoraliser. Quand mcrne 

elle conserverait ses positions, il suffit de la teDil" en 
éehee jusqu'il. l'arrivée de nos freres des dé parte
ments. » La garnison ne se démoralisa point; les freres 
des départements ne vinrent point; le i3 avril au soir, 
dans tous les quartiers de la ville, l'insurredion vain

cue renon(,;ait au combat; et l'a~torité, partout ré

tablie, s'étonnait de trouver, parmi les morts, les 
prisonniers et les blessés apportés dans les hopitaux, . á 

peine un dixieme q'ouvriers appartenant aux fabriques 

de soieries, et six étrangers pour un Lyonnais. 

Au premier bruit et des la premicre heure de ces 
événements, nous ne nous rimes aueune illusiou sur 
leur gravité. En meme temps qu'elles étendaient 
au loin leurs bras et suscitaient l'insurrection sur tant 
de points divcrs, les sociétés républicaines se meUaicnt 
en mesure de soutenir vigourcusement a Paris ces 
soulevements épars. Loin de les arre ter , leurs dissen
sions intérieures enflammaient leurs passions et les 
poussaicnt aux grands coups. Un gentilhomme breton, 
neveu par sa mere de La Tour d' Auvergnc, le premier 
grenadier de France, et qui s'était fait lui-meme dans 
l'armée, oú 11 avait servi quioze aos, un reno m mérite 
de bravoure el de capacité hardie, M. de Kersausie, 
nature a la fois fougucuse et opinilitre, dominante et 

. populaire, était dCVCIlU carbonaro, républicain, 
membre da comité central de la Société des droits de 
l' homme, et s'indignait de tonte hésitation. Il orga:nisa, 



244 CHAPITRE XXr. 

pour son compte et a part, sous le nom de Société 
d' actiun, une petite association de douze cents hommes, 
choisis un a un, tous bien connus de lui et le eon
naissant tous, aveuglémcnt hardis et docilcs, pleins de 
foi dans leur chef et prets iJ. lui obéir, sans .question ni 
délai. l1s n'avaient entre eux nu11e communication 

écrite, nu11C' réunion fixe; M. de Kersausie lImr indi~ 
quait a quels mOlI).ents et sur qucls points ils devaient 

se rendre, isolément ou par petits groupes; il arrivait, 

donnait en passant ses inst~uctions, et allait a d'autres, 
complant sur le dévouement et promettant le sucees. 
Depuis que les lroubles avaient écIaté ú Lyon, il tcnait 
ses fideles en baIcine, pressés d'agir el n'attendant que 
son signal. A coté de eeHe organisation silencieuse, les 

. journaux républieains annon~ajent a grand bruit la 
prétendue victoire de l'insurreetion lyonnaise: «( Le 
peuple est resté maUre du terrain, disait la Trilmne; 

iI a proclamé un gouvcrnement provisolre el la Ré

publique. Les troupes se sont peu a pcu découragées; 
une treve de quelques heures a été demandée d 

obtenue par le général. Ces faits sont illlmenses. » Les 
faits étaient faux, et, dam; ses journaux comme devant 
les Chambres, le eabinet les démentait hautement; 
mais la OÚ rcgne la passion la vérité ne détruit pas 
l'effet du mensonge; évidemment les conspiratet,rs de 
Paris se disposaient a venir en aide a ceux de Lyon; 
c'était notre devoir, meme en doutanl que nous y pus-

8ions réussir, de tenter d'étouffer l'incendie dans son 
foyer; M. Thiers, avec une h:mliesse prévoyante, fit al'-
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reter les chefs de la Société des droits de l' homme; 
MM. Godefroi Cavaignac et Kersausie échappcrcnt seuls; 
mais le lendemain, M. de Kersausie, se promenant sur 
le houlevard pour passer encore en revue Ses séides dis
persés, fut l'econnu, saisi et elllmené, malgré sa résis
tance et ses cris: (e A moi, républicains! ) qui ne lui 
attirercnt aucun secours. Un second comité, désigné 
sm-le-champ par la Société, fut également smpris et 
arl'eté; les scellés t'urent mis sur les presses de la Tri-· 
bune; 1\1. Thiers prenait l'inítiative de ces actes, et nous 
y engagiolls tous, ayec luí, lIotl'e responsabilité; mais 
nous ne nous dissimulions pas quc dc telles mesures, 
nécessaires pour témoigner de la ferme résolution du 
pOllvoir, et ntiles pon!' porter le trouble dans l'insur

rection, ne suffiraient pas pom la prévenir. 1 ncer
lains encore de l'issuc de la luUe engagée a Lyon et 
pres d'éclater a Paris, nous convinmes, M. Thiers et 
moi, quc, si clle se prolongeait, l'un ele nous deux se 
rendrait, ayec M. le duc d'Orléans, a l'armée dc LYOIl, 
pour défendre la monarchie contre les réyoltés du 

Midi, tandis (ILIe l'autre, resté a Paris, veillerait á la 
stlrcté du Roi et aux soins généraux du gouyerne
tncnt. Nous n'eumes point a recourir a ces résolutions 
extremes: le 1.3 avril arriya de Lyon une dépeche 
lélégraphique datée de la veille au soir, et portant : 
(e Lyon est délivré; les faubourgs occupés par les 

insurgés sont tombés en notre pouvoir; les commu

Ilicalions sont rétablies par·tout. Les malles-postes ont 
repris ce soi1' ¡CUT" sel'vice. Les al1archistes sont dans 
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le plus gTand désordre.» Immédiatemellt, a deux 
heures de l'apres-midi, un supplément du lJloniteur 
répandit dans Paris ces nouvelles, en ajoutant: « A 
Paris, le calme s'est maintenu. Les complices, les 
instigaleurs des anarchistes Iyonnais méditaient de 
sinistres projets; ils ont été saisis en grand nombre. 
L'autorilé veilIe el les réprimera avec la plus grande 
énergie. Le devoir du Gouvernement est d'avertir les 
insensés qui voudraient se livrer a des désordres que 
des forces considérables sont préparées, et que la ré
pression sera aussi prompte que décisive.» C'était 
bien a des insensés que le pouvoir adressait en vaiu ce 

loyal avertissement : les hommes qui jusque-lá s'é
taienl bornés a de sinistres menaces, altendant de Lyon 
la vidoire, ccderent toul a coup, en apprenanl la 
défaile, aux emportements de la colere, au désil' de la 
vengeance el a la honte de n'avoir rien fait eux-memes 
pour la cause a laquelle leurs arnis venaient de se 
dévauer. Ce mcmc jour 13 avril, a cinq heures du 
soir, l'insurrection éclata dans Paris; de nombreuses 
barricades s'éleverent dans les rues les plus populeuses 
des deux rives de la Seine; les cris vivent les Lyonnais! 
vive la République/ retentirent; un jeune officier de la 
garde nationale, M. Baillot, qui portait un ordre a la 
mairfe du XII- arrondissernent, fut tué d'un coup de 
feu tiré par une main caché e ; le colonel de la 4e légion, 
M. Cbapuis, el plusieurs officiers furent frappés et 
grievement blessés en approchant des barricades. Ces 
attaques soudaines et obscures allumerent, des le 
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premier moment, la colCre au sein de la luUe. Vive
ment pressés de toutes parts, les insurgés furent bientot 
contraints de se concentrer dans ce meme quartier 
Saint-l\1erry qui avait été, les D et 6 juin 1832, le 
thélltre de leur résistance désespérée; la nuit était Ye
nue; les chefs de la garde nationale et de l'armée réso
lurent d'aUendre le jour pour les forcer dan s cette 
retraite. Vers minuit, le général Bugeaud sortit pour 
aller prendrc une position qu'iljugeait nécessai.re d'oc
cuper; 1\1. Thiers l'accompagna, youlant reconnaitre 
par lui-meme la porté e du combat et du péril. lIs 
cherninaient le long des maisons, a la tete d'une petite 
colonne, sans autre clarté que ceHe des lumieres 
placées sur quelqucs fenetres, et qui tombait sur les 
uniformes et les armes. Un coup de fen, tiré- par le 
soupirail d'une cave, frappa a mort un capitaine de 
leur troupe; un autre coup blessa rnortellement un 
jeune auditeur au Conseil d'État, venu pour porter a 
1\1. Thiers un message. A mesure qu'ils avanlfaient, de 
nouvelIes victimes tombaient, et les regards cher
chaient en vain les meurlriers. La colere bouillonnait 
dans le crnur des soldats. Des que le jour parot, 
une attaque générale fut dirigée contre les insurgés; 
ils se réfugiaient dans des roes étroites et tortueuses, 
et la, 'embusqués derriere leurs banicades ou -cachés 
dans les maisons., ils faisaient feu sans etre vus et 
s'échappaient sans pouvoir etre aUeints. Dans la rue 
Transnonaill, des soldats emportaient sur un brancard 
lenr capitaillc hlesi:>é; plusieurs coups de feu, partís 
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d'une maison devant lallueIle lis passaient, les assail
lirent et tuerent leur eapitaine entre lellrs mains. 

Furíeux, ils enfoncerent les portes de la maíson, se 
précipilerent a tous les élages, dans toutes les cham
bres, et un massacre índistinct el crnel vengca aveuglé
ment de sauvages assassinats. Ces soldals apparlenaíent 
a la brigade du général Lascours, l'un des officiers les 
plus équitables, les plus humaíns el les plus Iibéraux de 
l'armée. n n'élail pas sur le lieu meme au moment de 

eelle seene déplorable, et, 10fsqu'íl cut a s'en expliquer 
dans la Chambre des pairs, oil il siégeait, ille fit avec 
une fermeté sincere, défcndant, comme il le deyait, 
ses soldats et l'armée, sans paIlier ni excuser lcurs 
emportements : dans l'effervescence populaire et mili
taire, le meurtre et la vengeanee vont víte. Des sept 
heures du matÍu, la lutte avait cessé; on n'entendait
plus que de rares coups de fusil, tirés dans le lointain 
par des fugitifs; on ne rencontraitplus dans les rnes 
que des prísonníers emmenés par bandes. Ce memc 
jour, des t¡ue les Chambres furent réuníes, nous 
alIames, l'amiral de Rigny a la Chambrc des pairs el 
moi a la Chambre des députés, annoncer qnJa París 
comme a Lyon l'insurrection était vaíneue, Les deux 
Chambres suspendirent a l'instant leur séancc, et se 
rendirent en corps aupres du Roí pOUf se féliciter avec 
llli de la défaite de l'anarchie, car la tentativo révolu
tionnaire qui venait dJéchouer nJeut amoné, pour la 
France, point dJautre résultat, et ne méritait pas un 
autre 110111. 
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QUülld un gouvernement a été conlraint de rem
porter de telles victoires, c'est son devoir le plus 
impérieux de pt'cndre sur-le-ehamp les mesures qui 
pcuvcnt en prévenir désorrnais la nécessité. La pre
rniere, et ¡lCut-etre la plus urgente, était que de si 
déplorables événements, leurs causes, leurs dévelop
pernents progressifs, le caractere et les vues de leurs 
auteurs, fussent mis complétement a déeouvert; il 
fallait que, devant le pays, le grand jour se levat sur la 
maladie révolulionnaire, sur ses som'ces, ses symp
tómes, ses ravages ct ses efl'ets. Il faHaií aussi quc les 
moyens matériels qui avaient serví it commettre ces 
sanglants désordres fussent enlevés et interdits a ceux 
quí en a vaient fait ou qui voudraient en faire un si 
eoupable emploi. Éclairer les esprits et désarmer les 
bras, tels devaient etre les premíers soins du pouvoir 
el les premiers fruits du suc,ces. Nous nous empres
sames de satisfaire it eette double nécessité. Des le 
lendemain, une ordonnallce du Roí déféra a la 
Cour des pairs le jugement dc l'attcntat général 011 

des attentats (lui vcnaien! d'étre commis contre la 
sureté de I'Ét(\t. C'était it la fois la juridiction consti
lutionnellc et la seule capable de porter la lumiere 
dans ce vaste chaos de faits el d'acteurs, en plaltant 
loujours l'équité it cóté de la loi. Je dirai plus tard 
avec quelle efficacité, malgré des obstacles inouls, la 
Cour des pairs s'acquilta de sa mission. Ce memo jour, 
15 avril, un projet de loi fut présenté it la Chambre des 

. députés pour régler 11 quelles conditions des armes el 
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des lllunitions de guerre pourraient etl'e possédées, et 
quelles peines encourraient ceux qni contreviendraient 
a ces dispositions , ou qui feraient de ces moyens d'at
taque ún illégitime emploi. Complétée ct fortifiée par 
les deux Chambres, cette loi fut immédiatement pro
mulguée, et le jour meme de sa promulgation, le 
24 mui lS34, la Chambre des députés, qui touchait an 
terme de ses pouvoirs, fut dissoute et la réunion des 
colléges électoraux ordonnée. Il nous convenait, apres 
une telle lntie, de HOUS présenter devant le pays. 

Son jugeh1ent nous fut hautement favorable; les 
élections sanctionnerent la poli tique de résisfance et S:l 

victoire; l'opposition y perdit plus du tiers de ses 
force s ; le rétablissement de la confiance publique, 
l'actlvité promptement renaissante des alfaires, la satis
raction générale qui so manifestait confirmcrent le 
sulfrage du corps électoral, et prouvcrent combien la 
masse de la population était étrangere aux vooux et aux 
menées des factions: « Je suis content, m'écrivait de 
Toulouse M. de Rémusat; je trouve la victoire au moins 
sufflsante. Ce n'est pas que l'état intérieur de la société 
me paraisse rassurant; mais a cet égard, je n'aUends 
de reIílede que du temps qui ramenera les esprits, ou 
y produira des changements supérieurs a toute pré- • 
voyance. A ne voir les choses qu'en politique pratique, 
je n'aurais pas voulu d'une victoire plus complete; 
la nOtre doit donner lieu a deux tendances qu'a mon 
avis iI fant repousser égalcment : la premiere, qui vous
cntrainerait a une l'éactioll sous prétexte d'achever 
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votre ollvrage; la secollde !{ni amimerait une disper

sion générale par exccs de sécurité. Ne prendre de 
nouvelles mesures d'ordre que si de nouveallx événe

ments les commandent, ne revenir sur ancune des lar
gesses, meme abusives, qui pourraient avoir été faites 

en matiere de liberlés puhliques; a ces deux condi

Hons, on évitera les deux fautes que je redouterais 
beaucoup. )) 

Le cabinel n'était enclin a commettre ni l'une ni 

l'autre : nous n'avions nulle envie de provoquer de 

nouvelles Iuttes en aggravant la répression victoriellse, 

ni de restreindre des liberté s légales dont la présence 

nous donnait dans le puhlic une grande force morale, 

el dont l'applli ne nous avait jamais manqué dan s les 

jours de péril. Je répondis a M. de Rémusat: CI La vic
toire est grande en effe!; mais la campagne prochaine 

sera tres-difficile. L'impression évidente ici est une dé

tente générale; chacun se croit et s'e croira libre de 

penser, de parler et d'agir COJlllne iI lui plaira; chacun 
• 

sera rendu á la pente de ses préjugés el de ses pré-
tentions personnclles. On répele de tous catés, avec 

une complaisance visible, que la situation est bien 

changée, que les choses et les personnes prendront 

une face toute nouvelle, qu'il ne sera plus question 
d'émeutes, de dangers imminents, de nécessités impé

rieuses. n 'i a du vrai en cela, mais pas tant qu'on le 

dit; les choses ne changent pas, les dangel's ne dispa
raissent pas ainsi en un clin d'mil. Nous aVOllS fait un 

grand pas dans la voie de I'aff'ermissement el de la 
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séclll'ité; !lIais HOUS y chancellerons encore plus d'une 

fois, et il fawlra plus d'unc fois se mUier pOllr fairc 

faee it l'ennemi. Tenez pour eertaín que longtemps 

encore HOUS aurons sur les bras assez dc périls pour 

que la fermeté el la discipline soíent indispemables á 

tout ce monde si pressé de se rassurer et de s'éman

ciper.» 

Nous étions sur le point de reneontrer des diffieultés 

d'une autre sorte que les insurreetions et les complots, 

et presque aussi graves qu~ique rnoins éclatantes. Tout 

HOUS indiquait que la Chambre nOllvelle, tranquille 

sur l'ordre public et la polítique générale, semit, en 

rnatiere de finances, ombragcuse et exigeante; ,'idée 

s'accréditait qu'au sein de la paix européellne et apres 

.la défaite des factions, l'armée pOllvait etre réduite , 

qu'elle coutait trop eher, que, dans l'administration 

de la guerre, de larges éconornies étaient possibles, et 

devaient rendre possible la 1'éductioll de eertains 

impóts : ( Les finances, m'écrivait aussi M. de Rémusat, 

seront une plus grande affaire que jamais; on dit cou-

1'a111111ent que la questioll financiere est désol'mais 

toute la question politique.» Nous prcsscntioIls (1"0, 

dans la session p1'oehaine, le tiers-parti chercherait et 

t1'ouve1'ait dans cette question un moyen facile de 

popularité et d'atta.ijue; la. eonversation de M. Dupin 

disait d'avance quels seraient, a cet égard, ql1and iI 

serait rentré au füutcuil de la présidencc, son atlitude 

d son langage 1. Le maréchal SOl/lt SllrLout étuit 

I Dans le peiít discours 'lu'il pI'Onoll<;a, s"don 1\lsase, en pre-
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l'objet des plainfes et des méfiances; on le croyait dé
pensier et désordonné, peu soucieux des votes des 
Chambres, trop complaisant avec le Roi; et son admi

nistration plus active que réguliere, son gout pour des 

innovatiol1S souvent coüteuses ct douteuses, sa fa~on it 
la fois rudc et confuse d'expliquer les affaires et de re
pousser les attaques, fournissaient contl'e lui des armes 
et rcfroídissaient envers luí beaucoup de fideles amis 

du cabinet. TeI était, sur son compte, l'état des esprits 
que, meme hors de France, les spectateurs attentifs en 
étaient frappés; l\f. de Barante m'écrivait de Turin, le 
¡-¡ j uin 1834 : ( Le marécIJal sera prochainement un 
grand sujet d'embarras; je sais, paree qu'on me l'écrit, 

nant possessioll au fauteuil, le !) aout 18:14, il s'exprima ainsi : 
" Ce qui deyra surtout préoccuper vos esprits, c'est notre 

état financier, Yainemcnt la Chambre a proclamé, dans trois 
adresses successives, « qu'il importait de travailler sans rela
che a mettrc les dépenses en équilibre av\'c les revenus, et a 
renfermer avec sévérité les ministres dans les allocations du 
budgel. » (Adresses de 183'2, 1833 et 1834,) Le contraire es! tou
jours arrivé; les dépenses so sont de plus en plus élevées au
dessus des recettes; les limites des crédits législatifs ont (,t(~ 
constamment dépass{>es, 

« Cepondant, mcssieurs, la Chambre a I'initiativc de ¡-¡mpol; 
elle fixc, par ses allocations, la mesure des charges dont il 
sera purmi; de grever le pays, Elle no doit done pas tolérer 
'iu'on lui force la main al'ré" COllp, par l'allégation tardive qu'il 
faut bien que ron paye ee qui , quoique malgré elle, a été une 
fois dépensé, 

« Si la lógislation actuelle est .insuffisante pour parer a cet 
abus, il y faudra chercher un remede plus efficaee; mais ~r
tainement la Chambre doit porter sur ce point la plus sérieuse 
attention, a peine de va ir annuler la souveraineté qui lui appar
tient en fait de "ubsidos, et de déchoir, aux yeux de la nation, 
du rang qu'E'lle oc('upe el qu'elle doi! garder .lars la eonsti
tl1tion. ), 
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et sans qu'on me l'écl'ive, que tant de dépenses est une 
chose odieuse au pays, et qu'elles ne seront endurées 
que peu de temps encore. Et I,ourtant pouvons-nous 
nous contenter d'un administrateur de l'armée? N'est
ce pas encore un chef de l'armée qui est indispen
sable? A l'étranger, ou l'on ne comprend rien a la 
raison publique, a la force de l'opinion, le gouverne
ment parait reposer sur le maréchal. Je prévois sa 
chute, el elle me fait peur. » 

Aux embarras qui nous aUendaient, a cause de lui, 
dans les Chambres, le maréchal Soult en ajoutait 
d'autres, au sein meme du cabinet et dans ses rapports 
soit avec le Roi, soít avec ses collegues. Nul homme 
ne m'a oifert un aussi frappant exemple de la diversité 
des qualités et des procédés par lesquels le pouvoir 
s'acquiert et s'exerce dans la vie militaire et dans la vie 
civile. Quand il avait affaire a ses compagnons d'ar
mes, généraux, officiers ou soldats, le maréchal Soult 
avait des aper\(us justes et fermes, des instincts puis

sants, des mouvements et des mots heureux, qui lui 
donnaient une rare autorité. Le général Hulot, qu'il 
avait fait mettre a la retraite, lui en témoignait a lui
meme son humeur avec une violen ce qui avait l'air 
d'une provocation personnelle : «( Vous n'y pensez pas, 
général, lui dit le maréchal; vous oubliez qu'il y a 
quarante ans que je ne me bats plus qn'a coups de 
canon. » Un jour, pendant que nous étiOIlS réunis en 
conseil an ministere de la guerre, il fU appeler le colo
nel Simon J~oriere pour l'envoyer en mission ¡\ Nantes; 
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ses instruclians re~~ues, avec l'ordre de partir sur-le
champ, le colonel se retira; mais, a peine hors du 
salon, iI en rouvrit précipitamment la porte en disant : 
« Monsieur le maréchal, ou tronverai-je une voiture? 
- Me prenez-vous pour un carrossier? )} lui dit le ma
réchal en refermant brusquement sur 1ui la porte. Ce 
mélange de hauteur et de rudesse, celte brutalité spiri
tu elle étaient familiers au duc de .Qillmatie dans 
l'armée, el lui réussissaient toujours. Mais quand il 
avait a traiter avec des hommes politiques, tres-diffé

rents de lui par l'origine, les idées, les habitudes, et 
ses associés tres-indépcndants, ce grand chef militaire 
perdait beaucoup de ses qualités el de ses avantages; i1 
manquait de tact, jugeait mal des situations ou des 
caracteres, et déployait plus d'aclivité tracassiere et de 
ruse inquiete que de prompte et fine sagacité. I1 était 
méfiant, susceptible, bourru, el semblait vouloir se 
venger, en se rendant incommode, de l'autorité qu'iI 
n'avait pas. I1 y réussissait trop bien: nous supportions 
tous avec déplaisir ses exigen ces , ses vacillations, les 
inégalités de son humeur; c'était un grand ennuí 

d'avoir it répondre devant les Chambres d'une admi
nistralion confuse, ct qui se défendait mal elle-meme; 
le Roi lui-meme, qui tenait fort au maréchal Soult, 
( car, disait-il, il me faut une grande épée, )} se mon
lrail impatienlé de ses caprices el las de continuels 
raccommodements. 

Une queslion qui commen!(ait alors a s'élever dan s 
tante sa grandeur, la qnestion de l' Algérie, devint, pour 
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ectte mésintelligenee intérieure du cabinet, jusque-lit 
eontenue, une occasion d'écJater. Les affaires de la 
France elle-meme avaient été depuis 1830 si graves et 

si pressantes, que le gouverncment n'avait guere 
donné i.t eeHes Qe l' Algérie que la part de soin et de 
force absolument commandee par la néccssité. Bien 
décidé, par honneur et par ínstinct, i.t ne point aban
donner ce qu' la Restauration avaít eonquis, il avait 
maintenu a Alger les troupes indispensables pour ré

sister aux efforls d'cxpulsion que tenlaient sans cesse 
les Turcs et les Arabcs, Qnatre cornrnandants mili
laires, le général Clauzel, le général Bcrlhezene, le due 

de Rovigo et le général Voirol, s'y élaient succédé avec 
des conduites fort diverses et de continuelles alterna
tives de succes et de reverso Par le seul fait de nolre 

présenee et des néeessítés ou des entrainements de la 
guerre, notre domination s'était portée sur les princi
paux points de l'anciennc Régence; nons avions pris 
l'attitude et cornmencé l'reuvre de conquérants du 
pays; rnais notre possession était tres-hornée, préeaire, 
rudement contesté e , égalernent ineerlaine quant ti 

son étendue ct quant an systcrne d'étahlissernent et 
d'adminístration qui derait y étrc adopté. L'accroisse
ment progressif des dépenses et l'incertitude de plus en 
plus évídente du plan de conduite ne tarderent pas a 
exciter une vive sollicitude; en J 833, une commission 
forrnée d'homrnes considérables, pris dans les deux 
Chambres, dans l'armée et dans la marine, fut ehargóe 
d'aller visiter l'AIgérie <'Í d'étlldier, snr place, ce qlli 
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s'y faisait, ce qui s'y devait faire, ce qu'on en pouvait 
espérer, et par quels moyens. A son retour, une autre 
grande commission, présidée par le duc Decazes, re
cueillit tous les faits, les exposa, les discuta dan s un 
long rapport qui devint public; et a la fin d'avril1834, 
un grand débat, élevé dans la Chambre des députés a 
l'occasion du budget de la guerre, fit de la possession 
et du mode de gouvernement de l' Algérie l'une des 

. plus sérieuses préoccupations des Chambres, et l'un 
des plus graves embarras du cabinet. Deux idées se 
déployerent dans ce débat : l'une, que l' Algérie était, 
pour la France, un fardean dont il serait sage de se 
décharger, et qu'il fallait du moins atténuer autant 
qu'on le pourrait, en attendant que l'expérience con
seilh}t évidemment et que le sentiment éclairé du pays 
perma de faire mieux; l'autre, que le gouvernement 
purement mililaire de l' AIgérie était de ton s le plns 
compromettant, le plus entaché d'abus impossibles a 
prévenir, et qu'il fallait se bater de substituer aux gé
nératJx un chef civil, aux conquérants un administra
teur. M. Dupin et 1\1. Passy surtout développerent habi
lement ces deux idées, et leurs raisonnements, leurs 
critiques du passé, lcurs prévisions de l'avenir, leurs 
inquiétudes, manifestées avec une honorable indépen
dance des instincls populaires, laisserent dans beau
eoup d'esprits, sur les divers banes de la Chambre, une 
impression profonde. 

Presque tout ce que disaient M. Dupin et M. Passy 
élait vrai; mais ils oubliaient d'al1tres vérités sllpé-

T. In. 17 
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rieures a celles dont ils se montraient si préoccupés. 
Pour les peuples comme pour les individus, la grandeur 
a ses conséquences et ses conditions auxquelles ils ne 
sauraient se soustraire sans déchoir, et la Providence 
leur assigne, dans ses desseins sur l'lmmanité, un role 
qu'ils sont tenus d'accomplir. Non que les tentatives 
hardies ou les persévérances obstinées, dont l'occasion 
se présente dans la vie d'une nation, lui soient toutes 
également commandées; il en est beaucoup d'illégi
times et d'inscnsées auxquelles elle doit et peut Eans 
péril d'honneur se refuser. Quelles sont celles qui por
tent un plus grand et plus impérieux caraclere? e'est 
une question d'instinct politigue, et, si j'ose le dire, 
d'intuition humaine dans l'ordre divino Laconservation 
de l' Algérie était, j'en suis convaincu, apres 1830, une 
nécessité de ceUe sorte : il y avait lit, pour la France, 
un cas de grandelir personnelle et un devoir envers 
l'avenir du monde chrétien. Nous nous serions plus 
affaiblis et plus courbes 11 rejeler le fardeau qu'il le 
porler. 

La conservation de l' Algérie une fois admise, le main
tien du gouvernement militaire y était aussi, en 1834, 
une nécessité, non-seulement pour la sureté de notre 
possession, mais meme pour son administration inté
rieure. Le pire mal dans un élat naissant et tres-con
testé, e'est l'ineerlitude et la discorde au sein du pou
voir. Dompler et gouverner les Arabes était en Afrique 
nofre premiere affaire, bien autrement pressante el 
incessante q\le le soin d'adminislrer tic rares colons. 
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L'unité, la promptitude et la discipline du régime mi
litaire y étaient indispensables .. De graves abus enta
chaient ce régime, et quelques soins que prlt le pouvoir 
central pour les réprimer, il ne pouvait se flaUer de les 
supprimer absolument; mais la lutte et l'affaiblisse
ment mutuel de deux régimes incohérents eussent été 
bien plus graves encore. C'est le devoir des gouv.erne
ments d'accepler, sans cesser de les combattre, les 

. inconvénienls d'un choix nécessaire entre des systemes 
diverso On pouvait d'ailleurs espérer que beaucoup 
de DOS officiers, appliqués avec leur vive, ferme et 
sympathique intelligence au gouvernement des Arabes, 
se formeraient promptement a cette Douvelle mission. 

Déja, en 1832, le capitaine Lamoriciere, premier chef 
du premier bureau arabe organisé par le général Trézel, 
alors chef d'état-major de l'armée d' Afrique, était un 
bon exemple et un heureux augure, On sait que, mal
gré quelques exceptions dépLorables, cette institution a 
tenu au dela de ce qu'on s'en était promis. 

Appelés a résoudre les deux questions ainsi posées 
quant a l' Algéric, nous n'eumes pas sur le maintien 
de notre établissemcnt un moment d'hésitation; le 
maréchal Soult déclara, au nom du conseil, que la 
France garderait, en tout cas, sa conquete. Sur le mode 
de gouvernement de l' AIgérie, nous fUmes moins 
clairvoyants et moins fermes; les abus du régime 
militaire avaient fait grand bruit; la Chambre des dé
putés, chagrine el indécise, avait réduit les fonds de
mandés pour la colonisation ; on espérait, d'une admi-
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nistration civile, moins de violence en Afrique et plus 
de faveur en France; le, duc Decazes venait de présider, 
avec beaucoup d'activité et d'esprit pratique, la grande 

commission dont le rapport avait mis les faits en lu
micre et nettement posé les que~tions. Dans une réu
nion du eabinet, son nom fut pro posé pour le gouver
nement de l' AIgérie qu'il était temps, disions-nous, de 
rendre civil pour redresser les griefs que le régime 
militaire avait suseités, et pour écarter les obstacles 
que ces griefs nous suscitaient dans les Chambres. Le 
maréchal Soult repoussa brusquement cette idée 
eomme une personnalité blessante, et soutint l'absolue 

nécessité d'un gouverneur militaire. La discussioll 
s'engagea, s'anima, se renouvela dans plusiellrs réu M 

nions sueeessives. Le maréchal, plus enteté qu'habile 
a défendre son avis, déclara avec humeur qu'il se re
tirerait du eabinet plutót que de eéder it cet égard. Le 
ministre de la marine, l'amiral .Jacob, se récria avec 
une surprise inquiete: ( l\1ais, monsieur le maréchal, 
votre retraite serait la dissolulion du cahinet; si vous 
étiez mort, encore passe.» L'humeur du maréchal 
redoubla; nous étions, M. Thiers et moi, et presqlle 
lous nos colliClgues avec nous, peu trouhlés de sa me
nace; 1'0ccasion nous paraissait bonne pour nous dé
Úvrer d'un président devenu plus compromettant 
qu'utile, et que nous supportions aussi impatiemment I 

dans le conseil que nous étions, dans les Chambres, 
embarrassés a le soutenir. Nous persistames a réclamer 
pour l' AIgérie un gouverneur civil, comme le maréchal 
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a s'y refuser. La session approchait; le caLinet ne pou
vait s'y présenter dans cet état de discorde inerte. Nous 
résolumes d'ymettre un terme. A nos premieres ouver
tu res, le Roi fit beaucoup d'objections : « Prenez-garde, 
le maréehal Soult est un gros personnage; je eonnais 
comme vous ses ineonvénients, mais e'est qnelque chose 
que ue les connaltre; avec son successeur, s'il accepte 
(c'était du maréchal Gérard qu'il s'a2'issait), vos embar
ras seront autres, mais plus graves peut-etre; vous per
drez au change. ») Notre parti était pris d'insister. te 
Roi partít le 8 juillet pour le ehiHeau d'Eu; je l"y ae
compagnai, chargé par mes eollegues de le décider au 
changement, pendant que ]U. Thiers, plus lié qu'aucun 
de nous avee le maréchal Gérard, déciderait celui-ci a 
l'acceplation. A peine arrivé au chateau d'Eu, je re!;us 
de M. Thiers ceUe leUre : « J'ai causé tres-longuement, 
et voíci le résultat. On ne cruint plus, comme il y a 
deux moís, le fardeau des affaires; on craint la tribune; 
évidemmenl c'est la crainte de <Iuelqu'un qui songe a 
s'exécutcr. J'ai dit formellement que je parlais d'accord 

. avec vous ct Rigny, que nous alliol1s faire une démarehe 
formeHe a la premiere occasiol1, et on m'a répondu : 
« Mais voyez, prenez garde; tachez de vous entendre 
« entre vous; je crains un pareil fardeau. ») Jamais on 
ne m'a dit non, ni oui, et ma conviction, c'est qn'on 
cederaít 11 la premiere aUaque formeHe du Roi. Faites

lui bien sentir la nécessité de nous tirer d'un gachis 

atroce ou nons perdons tous les jours quelql1e chose. " 
Le lendemain, ]U. Thiers était moins confiant: (1 Mon 
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convive d'avant-hier est retourné; sa femme, effrayée 
pour sa santé, travaille sans reIache a nous l'enlever; 
il recule, i1 recule a perle de vue, et je ne vois plus 
moyen de fonder sur un terrain qui cede indéfiniment. 
Soyez donc moins insistant aupres du Roi; ce serait lui 
donner une espérance trompeuse. Je pensais, avec nos 
amis, a l'illustre personnage de Londres, quand est 
venue aujourd'hui une dépéche télégraphique de Calais 
({ui annonce la rctraite de lord Grey. Voila un nouvel 
horizon. Ce sera peut-étre une occasion de faire, et plus 
probablement une occasion de ne rien faire du tOIlt. 
Il faut voir, et songer á exiger une concession du viellX 
maréchal. II Le jour suivant, le maréchal Gérard se 
montrait plus pres d'accepter: « On croit, m'écrivait 
!tI. Thiers, que l'impossibilité d'avoir M. de Talleyrand, 
qui est aujourd'hui indispensable a Londres, peut ctre 
un moyen sur mon convive qui toujours s'est retran
ché sur la possibílité d'en avoir un autre. TOllS nos 
colleglles, Rigny, Duchatel, Persil, sont unanimes sur 
l'impossibilité de marcher longtemps comme nous 
sommes. » 

Plus en effet l'incertitude se prolongeait .. plus la dif
ficulté du statu qua devenait grande. Le Roj le sentit, 
el tout en répétant ses objections et ses pronostics, iI 
\lrit son \lurti de \lresser lui-me.me YucceIltaUon t\u 
maréchal Gérard. La distribution des récompenses, a 
la suite de l'exposition des produits de l'industrie, le 
rappelait a Paris; nous quitHlmes le chateau d'Eu 
le13 juillet, et le 18, le Maniteur annon\{a que la dé-
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missioll du maréchal Soult était acceptée, et que le 
maréchal Gérard devenait ministre de la guerre et pré~ 

sident du Conseil. 

Je raconte avec quelque détail cette crise rninisté
fieHe pour en rétablir le vrai caractere. C'est le pen·· 
chant des spectateurs de chercher, dans de tels inci
denls, des motifs cachés, des vues lointaines, des 
intrigues profondes, et d'altribuer les complications 
du drame aux passions ou aux intérets personnels des 
acteurs. On se plait a étaler ainsi, sous le manteau de 
l'histoire, des plans et des scenes de tragédie ou de 
comédie savamment inventées. Plusieurs écrivains 
sont tombés, a l'occasion du fait que je rappelle ici, 
dans cette sagacité irnaginaire et crédule; ils Ollt vu, 
dans la retraite du maréchal Soult en '1834, le dénou
ment d'une longue lutte entre les hommes d'épée et 
les hommes de parole, le s-ymptome d'une rivalité déjit 
flagrante entre M. Tbiers et moi, le travail sourd d'am
bitions impatientes, mais encore obligées de marchcr 
a leur but par des voies détournées. le sais quelle est 
la complication des mobiles qui déterminent la con
duite des hommes, et combien de sentiments conflls, 
de désirs secrets, de velléités flaUeuses s'élCvent dans 
les cceurs a mesure que les événements se développent 
et entr'ouvrent les perspectives de l'avenir. Mais dans 
un régime de liberté et de publicité, ces causes occultes 
el purement personnelles sont fort loin de jouer, dan s 
la marche des affaires, le grand role qu'on leur prete; 
et qUllllfl des hommes d'un esprit un peu sen sé sont 
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engagés dans le gouvernement de leur pa)ls, quelles 
que soient leurs tentations et leurs faiblesses, c'est sur
tout par des nécessités et des motifs publics qu'ils agis
sent. A l'éloignement du marécbal Soult purent se 
meIer quelques-uns des instincts par lesquels on a 
voulu l'expliquer; il se peut qu'il n'eut pas beaucoup 
de gout pour les orateurs et les doctrinaires, et qu'il. 

leur tour ils désirassent un chef plus s)lmpathique et 
plus sur pour leurs idées et leur cause; il se peut que 

M. Thiers lui préférat, comme président du conseil, le 
maréehal Gérard dont la nuance politique se rappro
chait de la sienne, et sur lequel il pouvait se promettre 
une influence particuliere; mais aucun de ces rnotifs 
n'entra pour beaucoup dans l'éloignement. du rnaré
chal Soult, et la mesure ne fut déterminée que par les 
causes purement politiqucs que j'indiquais tout il. 
l'heure. Ce fut de notre part une faute, et une double 
faute ;. nous avions tort, en 183~., de vouloir un gou

verneur civil en Algérie; il s'en fallait bien que le 
jour en fUt venu. Nous mImes tort de saisir eette oc
casion pour rompre avee le maréehal SouIt et l'éearter 
du eabinet; il nous eausait des embarras parlemen

taires et des ennuis personnels; mais il ne contrariait 
jamais et il servait bien quelquefois notrc poli tique 
générale. C'était a nous de donner aux Chambrefl le 
conseil et l'exemple de le soutenir; et s'il devait tom
ber, il valait mieux qu'il tombat devant un éehee pu
blic que par un mouvement intérieur. La retraite du 
duc de Broglie avait déjil dé un afIaiblissement pour 
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le cabinet; celIe du duc de Dalmatie aggrava le mal .. 
el nous.ne tardames pas a nous apercevoir que la porte 
par laquelle il était sortí restait une breche ouverte a 
l'ennemi que nous combattions. 

Des que la session s'ouvrit, l'adresse proposée dans 

la nouvelle Chambre des députés révéla le péril; elle 
fut l'muvre et la manmuvre du tiers-parti a qui l'avé
nement du maréchal Gérard donnait confiance el 
espérance. L'mnvre était équivoque et la manmuvre 
sournoise, selon le caractere et la coutume de lems 
allteurs; le cabinet et la poli tique de résistance n'étaient 
pas altaqués dans l'adresse, mais ils y étaient encore 
moins soutenus; on se félicitail des vidoires qui avaienl 
rétabli l'ordre, mais en se gardant bien de s'engager 
avec les vainqneurs, et en laissanl entrevoir le désir 
d'lln autre drapean. Les hommes sont bien plus pressés 
de se délivrer de leurs alarmes que de leurs périls; le 
liers-parti voulait croire el persuader que la lutte était 
définitivement close, et qu'il n'y avait plus a parler que 
de conciliation et de paix. Ces faiblesses d'esprit et de 
coour étaient précisérnent ce que nous avions le plus a 
redouter, cal' elles nous affitiblissaicnt et nous éner
-raient nous-memes en face d'ennemis ardents et qni 

ne songeaient a rien moins qu'a désarmer. Qual1d l'a
clresse fut discutée, quelques-uns de nos amis, entre 
autres le général Bugeaud et 1\1. Janvier) demanderent 
qn'on sortlt des éqllivoques, et que la Chambre se pro
non(;al nettement ponr on contre la politiqlle bien 

connne du cabinet. En dehors de la Chambre, notre 
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plus ferme appui dan s la presse, le Jottrnal des Débals, 

nous engageait a provoquer nous-memes ceUe épreuve 
décisive. Je demandai des explications sur le para~ 

graphe de l'adresse qui semblait contenir, envers le 
cabinet, des insinuations malveillantes. Le rédadeur, 
M. Étienne, s'en défendit, toujours obscurément, mais 
de fa!;on a donner a mon insistance, si elle se fút pro
longée, rair d'un entetement agressif et inutile. L'op·· 
position presqlle tout entii~re vota l'adresse en déclarant 
avec ironie qu'elle n'en acceplait pas les commentaires, 
et le cabinet sorlit affaibli de ce débat qu'il eut certaine
ment bien fait de transformer en combat sériellx, car 
des que }'adresse fut votée, non-selllement l'opposition, 
mais les hommes memes qui avaient protesté contre 
toute intention hostile, la présenterent comme un échec 
grave pour le cabinet, échec qui prouvait son peu de 
crédit dans la Chambre, el ne lui permettait pas de 
rester au pouvoir. 

Éludée dans les Chambres, la question fut bientot 
nettement posée dans l'intérieur du cabinet. Depuis la 
défaite des insurrections de Lyon et de Paris et la vic
toire des éledions, on parlait d'llne amnistie générale. 
Le maréchal Gérard, en entrant dans le cabinet, n'en 
avait point fait la condition de son acceptation, mais 
c'était son vreu et son espoir. Ce vaillant homme, si 
ferme sur les champs de bataille, était singulierement 
timide et incerlain dans l'arimc poli tique , surtout 
quand iI fallait soutenir des luttes qui le troublaient 
dans ses amitiés ou ses habitudes. Toujours pret i.t ris-
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quer sa vie, il ne pouvait sonffrir ce qui la dérangeait. 
Sincerement aHaché it la monarchie nouvelle, il était 
fort loin de se faire le patron des républicains ses enne
mis; mais les amis des républicains, leurs anciens 
assbciés, leurs apologistes plus ou moins explicites 
l'entouraient et l'assiégeaient de leurs conseils, de leurs 
inquiétudes, de leurs désirs. Ils llli représentaient le 
pro ces engagé devant la Cour des pairs contre les insur
gés vaincus comme une entrepriso impossible, qui 
amenerait des scenes déplorables, de nouvellcs vio
lences, et finirait par un dénoument funeste. La per

spective de ce proees pesait sur J'esprit du mareehal 
comme un cauchemar dont l'amnistie seule pouvait le 
délivrer. Rien n'est plus séduisant que la générosité 

venant en aide et servant de voile a la faiblesse. Les 
grandes discordes civiles ne finissent que par des am
nisties, mais pourvu que l'amnistie arrive au moment 
OU les discordes sont pres de finir, et qu'elle en seeIle 
reeUement la fin. Nous étions fort loin de cette issue : 
non-seulement les eonspirateurs vaincus ne renon

~aient point a leurs desseins et a leurs espérances, mais 
ils les poursuivaient, ils les proclamaient avec la plus 
opinj¡itre audace, aussi arrogants J aussi menacants 

du fond des prisons que dans leurs journaux, et 
repoussant tout haut l'amnistie que dans leur eamr 
i1s désiraient,comme une délivrance pour eux-memes, 
et bien plus encore commo une éclatante dt~monstra
tion de la faiblesse et de la peur du gouverneinent 
qu'ils voulaient abaltre. Nous avions, M. Thiers et moi, 
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un profond sentiment de ectte situatioll, et nous re
gardions l'amnistie, mise a la place du proces, eomme 
un acte de laeheté inintelligente et impréVO"yante qui 
redoublerait, parmi les ennemis de l'ordre établi, 

l'ardeur et la eonfianee, en les gla~ant chcz ses dé
fenseurs. Le Roi partageait notre eonviction. NOllS nOllS 

refusames décidément a eeHe mesure quand le maré· 
chal Gérard en fit la demande formeHe, et il se retira 
du eabinet le 29 octobre 1834, plus satisfait, je erois, 
d'etre affranchi de la responsabilité qui eút accompagné 

l'adoptioIl de sa proposition que fúché de n'avoir pas 
réussi a la faire accepter. 

Il n'y a point de plus grande col ere que ceHe qui naif 
d'un grand mécompte. Dans les diverses régions de 
l'opposition, les espérances étaient tres-diverses; la re
traite du maréehal Gérard les décevait toutes, ecHes 
qui se promettaient la dislocatlon du eabinet eomme 
ceHes qui voulaient le renversement de la monarehie ; 
les amours-propres étaient aussi froissés que les con
,'ictions ardentes étaient irritées, et le tiers-parti mon
trait autant d'humeur que les républieains de violenee. 
Évidemment la situation du cabinet allait etre a la fois 
aggravée et affaiblie. Apres quelques tentatives pOllr 
lui ehereher un nouveau président, M. Thiers vint me 

trouver un matin, et nous tombames d'aeeord que, 
pour nous, la meillcure eonduite était de nous retirer 
comme le maréehal Gérard, et de laisser le ehamp libre 
an tiers-parti. S'il rénssissait a former un ministere 

et a pratiquer sa rolitique, ce serait la preuvc que la 
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notre n'était .. pour le moment, plus de saison et que 
notre retraite était opportune; s'il échouait, nous pui
serions, dans l'impuissance démontrée de nos adver
saires, une force nouvelle. M. Duchiltel, l'amiral Rigny 
et M. Humann furent pleinement de cel avis; M. Persil 
et l'amiral Jacob seuls s'y refuserent. Nous allames of
frir an Roi nos einq démissions. Il s'en montra surpris 
et inquiet, mais pas beaueoup; notre conduite et ses 
raisons- n'avaient pas beso in .de grande insistance pour 
étre comprises. On a dit qu'il n'y avait eu, dans eette 

circonstance, qu'un jcu concerté entre le Roi et nous. 
C'est encore la un cxemple de cette prétendue sagacité 
qui se croit profonde quand elle suppose parlout des 
intrigucs savantes et met de petits drames arrangés a 

la place de la vérité. Il n'y a pas tant de préméditation 
dan s les affaire s hnmaines, et leur cours est plus. naturel 
que ne le eroit le vulgaire. Le Roi jugea eomme nous 
de la situation, et prit sur-le-champ son par ti d'en eou

rir, comme nous, les ehances; il fit appeler le eomle 
lUolé et le ehargea de reeomposer le eabinet. 

1\1. lUoIé était a la fois tres-propre et tres-emharrassé 
a remplir eeUe mission; il n'avait, sur aueune ques
tion, ni pour ou eontre aneune personne, aucnn enga
gement; il pouvait traiter avee le tiers-parti et lui 
faire, ponrs'assurer son allianee, certaines concessions. 
Mais il avait trop d'esprit et de sens pour ne pas vouloir 
maintcnir la poli tique de résistanee, et pour ne pas voir 
a quelIes conditions elle pouvait etl'e maintenue. Au 
lieu de chereher a former un eabinet réellement nou-
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vcau, il essaya de reeonslituer, avec quelques modifi
cations, celui qui venait de se dissoudre, el dont les 
prineipaux éléments lui semblaient indispensables. 
Nous trouvant décidés a ne pas nous séparer les uns des 
autres, il renon!(a sur-Ie-champ asa tentative, et le Roi, 
par l'entremise assez étrange de M. Persil, resté garde 
des sceaux, demanda aux meneurs memes du tiers
parti de former une administralion. 

Mais la aussi l'homme principal, M. Dupin, avait trop 
d'esprit, el l'esprit trop aUentif au soin de sa situation 
personnelle, pour s'engager dans des combinaisons 

. évidemment hasardeuses et faibles. Il refnsa de se don
ner lui-meme et offrit son frere en gage de son appui. 
Deux hommes de mérite, M. Pass)'" et le général Ber
nard, consentirent a entrer, sans lui, sous son drapeau. 
Deux a~sents, MM. Bresson et Sauzet, furent désignés 
comme leurs coUegues. Un vétéran dn régime impé
rial, le duc de Bassano, s'assit avec confiance au gou
vernail de eeHe barque légeremenl montée. On raeonte 
qu'il dit en aeeeptant: (1 Ce minislere sera la Restall
ratio n de la révolution de Juillet. )) Paro le bien élour
die de la part d'un viellx serviteur du pouvoir, et qui 
fut aussi vaine qu'elle était étourdie. Au bout de trois 
joursJ san s qu'ancun événement, aucun obstacle, ancun 
débat leur en fit une nécessité, las du faraean qu'ils 
n'avaient pas encore porté, inquiets de leur situation 
aupres du Roí COIlllne dans les Chambres, et un peu 
troublés du sourirc public a leur aspcct, les nouveaux· 
minislres avaient donné leur dérnission; le Roi nous 
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avait rappelés en nous demandant, non sans sourire 

aussi, de reprendre les affaires; et dix jours apres sa 
retraite, l'ancien cabinet était rétabli, avec l'amiral 
Duperré pour ministre de la marine et le maréchal 
Mortier pour ministre de la guerre et président du 
conseil. 

Mais c'était lil une de ces victoires qui enveniment 
la lutte plus qu'eHes ne fortifient les vainqueurs. De 

cette apparition fugitive du tiers-parti dans le gouver
nemenf., jj resta des amours-propres hlessés; dl~S pré

tentions excité es , des engagements précipités, des 
hommes compromis les uns contre les autres an del a . 
de leurs opinions réelles, et de la part des divert'\es 
nuances de l'opposition, un redoublement d'humeur et 
d'ardeur contre le ministere, suscité par le déplaisir que 
leur causait leur propre impuissance a former un gou
vernement. Ce qu'on tenta alors, ce fui de nous aUaquer 
en éludant les questions de cabínct, ct de nous affaiblir 
sans nous renverser. Nous n'eumes garde d'accepter 
une teIle situation; apres ces brusques mouvements 
de retraite et de retour, nous avions besoin el bate de 
mcttre fin aux obscurités parIementaires quí les avaien t 
suscités, et d'amener la Chambre des députés a se 
prononcer clairement pour ou eontre la politique que 
nous avíons pratíquée. et que nous entendions maínte
nir. En décembre 1834, des que la session fut ro u

verte, nous provoquames nous-memes a ce sujet deux 
grands débats: I'l1n, a propos d'une demande d'expli
cations Sl1r les dernieres crises ministérieIles; l'autre, 
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sur un crédit que le ministre dtJ l'intéricur vint ue
mander pour faire conslruire au Luxembourg une 
salle ou la Cour des pairs put tenir ses séances dans le 
grand proces qu'elle avait a juger. La question géné
rale de la poli tique de résistance remplit le premier de 
ces débals; le seeond eut l'amnistie ct la situalion du 

moment pour objet. Dans le premier, 1\1. Dupin et 
M. Sauzet, l'un avec sa brusque adresse, l'autre avee 
son abondante et ingénieuse éloquenee, s'appliquercnt 
a dissuader la Chambre de se prononeer eomme nous 
le lui demandions; a les entendre, elle ne devait s'lm-

. gager daas aucun systeme de politique; elle était le 
critique et le Juge ~ non l'associé du pOllroirj ils 

s'efforf,aient d'émouvoÍr son Índépendance comme 
d'inquiéter sa prudence. Le second débat ne fut que 
la répétition assez froide de lout ce <{ui avait déja 
été dit pour ou contre l'amnistie. La Chambre ne • 
se laissa ni séduire par les raisonnemcnts earessants 
qu'on lui adressait de la tribuno, ni intimider par les 
injures el les menaces qui l'assaillaient au dehors; 
l'espril de gouvernement et l'intelligence des conditiollS 
du gouvernement libre pénétraient dans]a majorité; 

elle se déclara satisfaite des explications dn cahinet sur 
le maintien de la politique de résistance ; elle vota les 
fonds dernandés pour la construction de la salle d'au

dience de la COllr des pairs. Nous sortimcs vainf}neurs 
des deux combats que nous avions engagés. 

Pendant ce temps, la Cour des pairs poursuivait, sans 
se soucier des clamenrs extéricllrf's, l'instruction dll 
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grand proecs que les insnrrections d'avril a Lyon, a 
Paris, a Saint-Étienne, il Lunéville, etc., avaient amené 

devant elle. Dans les longues discordes civiles, un mo
ment arrive oú elles sont sur leur dédin et pourtant 
toujours llreS de recommenccr ; un jour plus serein se 
leve a l'horizon, et pourtant l'orage bat et souleve en
care les fIots. Deux devoirs également impérieux et 
difficiles pesent alors sur le gouvernemenl; il faut que 
la polilique n'altere pas la justice et ql1e la justice re

prenne son empire dans la politique; les tribunaux sont 
en me me temps appelés á ne pas permettre que les pas

sions poli tiques influent sur leurs arrcts et a ne pas 
souffrir que, devant les passions poli tiques, les lois 
detneurent impuissantcs. La société a un égal besoin 
que les tentatives révolutionnaires soient effieacement 
punies et qu'elles ne le soient que dans la mesure de la 
stricte et juste nécessifé ; illui importe au meme degré 
que la crainte des lois rentre dans les ames et que 
leurs interpretes se montrent indépendants et calmes 
en les appliquant. La Cour des pairs eomprit et aecom

plit admirablernent ectte douhlc rnission. Des le début 
du proees, au milicu des emportemcnts des prévenus 
et des journanx du parti, elle s'appliqua a saisir el a 
mettre en lumiere le caractere général et les princi
paux auteurs du vaste complot qu'elle avait a juger, en 
laissant tamber dans l'ombre les faits et les acteurs se
condaires. D'apres le travail de sa commission <1'in
struction et <Iu rapportellr, 1'1. Girod de rAin, la préven
tion était établie contre ({l1alre cent quarante individus. 

1', TlI. l~ 
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Le procureur g(~néral, 1\1. Martín du Nord " daos son 
acte d'accusatioo, réduisit ce nombre a trois cent dix

huit. La Cour, apres de longms délibérations, n'en mit 

en accusation que cent soixante-quatre, dont quarante
trois contumaces. Quíconque prendrait aujourd'hui la 

peine d'examiner en détail ceUe immense procédure 

demeurerait convaincu qn'il était impossible d'appor

ter, dan s la défense de l'ordrc public et dans l'appliea

tion des lois, plus d'impcrturbable fermeté et d'intelli

gente équité. 

La erise semblait a son terme; la politique de résis

tance avait triomphé et des embarras intérienrs du 
cabinet et des hostilités ouvertes ou détournées qu'il 

tencontrait dans les Chambres. Nous l'avions ferme
ment sontenue. M. Thiers, dans ceUe lntte, ne s'était 

pas plus ménagé que moi. Nous étions restes scrupu

leusement fidCles a notre cause et a notre alliance. Sur 

tontes les questions a l'ordre du jour, l'aceord régnait 

entre n011S. Le maréchal Mortier occupait, avec une 

modestie loyale, le poste d'honneur qu'il avait accepté 
par déyouement. A en croire les apparences, ni au 

dehors, ni au dedans, rien ne mena!(ait plus le cahinet. 

Pourtant il demeurait chancelant et précaire; les es

prits étaient encore pleins de ses récentes vicissitudes; 

ce qui a été fortement secoué semble longtemps pres 

de tomber. En 'passant, dan s l'espace de six mois, du 

maréchal Sonlt an maréchal Gérard et du maréchal 

Gérard an marédlall\'Iorlier, la présidence du Conseil 

avait été prise de plus en plus pour une fiction, el plus 
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la fiction devenait apparente, plus l'opposition y trou
vait une arme et nos amis un embarras. Pratique
ment, ce He question avait moins d'importañce qu'on né 
lui en attribullit; quand nous aurions eu le prési
dent du conseilIe plus réel et le plus efficacc, notré 
potitique et nos actes n'auraient pas eté autres qu'ils 
n'étaient alors;. nous étions tres-décides, tres-unís, et 
fort en mesure de faire préval.9ir nos idées aussi bien 
aux Tuileries que dans les Chambr~s. Le Roí nous' 
disait souvent i't M. Thiers et i't moi: ( Qu'avez-vous 
besoin d'un président du conseil? Est-ce que vous 
n'etes pas d'accord entre vous? Est-ce que je ne suis 
pas d'accord avec vous? Vous avez la majorité dans les 
Chambres; vous y faites les affaire s comme vous ren
tendez, et je trouve que vous les faites bien; pourquoi 
s'inquiéter d'autre chose?) Le Roi ne s'inquiétait pas 
tolijours assez des conséquences du régime rep~ésen
tatif et des sentiments qu'il provoque soit dans les ac
teurs qui y jouent un ro]e, soit dans le public qui y 
assiste. De meme que, sous ce régime, les intéréts el 
les opinions po]itÍllues veu]cnt se résumer dans des 
partis qui les expriment et les soutiennent, de meme 
les partís aspirent a se résumer dans des chefs qui les 
représentent : en les dirigeant. Les corps s'efforcent 
instinctivement de produire leur tete; c'es! pour eux 
un besoin d',amour-propre comme de confiance, el tant 
que ce besoin n'est pas satisfait, i1s se sentent incom
plets et mal assurés. Le partí de ]a poli tique de résis
tance avait possédé dans M. Casimir Périer un chef qui 
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le représentait dignement et le servait. efficacement ; 
iI aspirait a leretrouver; un président nominal n'y sur· 
fisait point; et lorsqu'en cherchant un président réel, 
les regards se portaient sur M. Thiers et sur moi, nous 
divisions, au lieu de les rallier, les idées et les espé
rances. Aussi, bien que la machine constitutionnelle 
marchat régulierement et suffit chaque jour a sa tache, 
elle semblait manquer d'unité et d'avenir; on y sentait 

, une lacune; on y craignait un trouble intérieur. 
Divers incidents vinrent aggraver, soit pour le cabí· 

net en général, 80it pour moi en particulier, les em· 
barras et les faiblesses de eeUe sÚuation. 

En novembre i834, au moment ou le cabinet du 
tiers-parti apparaissait et disparaissait en quelques 
jours, M. de Talleyrand, alors en congé dans son cha
teau de Valen~ay, envoya au Roi sa démission de l'ain
bassade d' Angleterre. Elle ne fut aeeeptée du Roi et 
publiée dan s le Moniteur que le 8 janvier suivant; mais 
quand la lettre qui lá contenait parut, la retraite était ae
complie depuis trois mois. M. de Talleyrand ne 8'y était 
pas décidé sans hésitation; il aimait les afIaires et sa po
sition a Londres; mais, quoique son esprit demeurat 
remarquablement clairvoyant et ferme, il ressentait 
l'afraiblissement de l'age et cédait aisément a la fatigue. 
Les fluctuations de la politique en France, nos crises 
ministérielles répétées, l'aspect ehancelant du pouvoir, 
meme vainqueur, les ténebres qui s'en répandaient sur 
l'avenir, les doutes des gouvernements européens, tout 
cet état de nos afraires altérait profondément sa con· 
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fiance dans sa situatiol1 et son gout pour sa mission. 
En Angleterre, quoÍqu'il fUt toujours dans les meil
lellrs termes avec lord Grey, ses rapports avec lord 
Palmerston étaient devenus moins confianls et moins 
agréables. Au moment meme ou il venait de se décider 
a la re traite, le cabinet whig tomba; les tories, avec le 
duc de Wellington et sir Rouer! Peel pour chefs, furent 
appelés au pouvoir; le duc de Wellington écrivit sur
le-champ a 1\1. de Tallcyrand pour le presser avec in
stance de rester ambassadeur a Londres. M. de Talley
rand persista dan s sa résolution. ~n quittant son am
hassade, il expliqua, dans sa lettre au Roi, avec une rare 
fermeté de pensée et de langage, pourquoi il l'avait 
acceptée en f830, ce qu'il y avait fait dans l'intéret de 
la France et du Roi, et comment, ne s'y jugeánt plus 
aussi utile qu'il avait pu l'etre, il demandait a s'en re
tirer. Mais les explications ne changent point la physio
nomie et l'efret des actes; meme aupres de ceux qui 
étaient loin de la regretter, la retraite de M. de TaUey-' 
rand fut considérée, au dehors surtout, comme un ra.
cheux symptóme de l'état de notre gouvernement. Le 
général Sébastiani, qui lui succéda dans l'ambassade de 
Londres, avait plus de capacité réelle que de renom 
européen. II y eut la, pour la poli tique fran~aise, une 
diminutíon sensible de bonne apparence et d'autorité. 

Peu de moís avant que M. de Talleyrandse retirat 
des affaires, un autre homme célebre, bien différent 
et célebre a de bien autres titres, 1\1. de La F~yette avait 
disparu de la scime du monde. Nulle vie n'avait été 
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plus exclllsivement, plus passionnément politique que 
celle de M. de La Fa;yette; nul homme n'avait plus 
constamment pIlleé ses idée~ et ses sentiments politi
ques au-dessus de tonta autre préoccupation et de tout 
autre intéret. La politique fut complétement étrangere 
a sa mort. Malade depuis tl'ois semaines, il touchait 
a sa derniere heure; ses enfants et sa famille entou
raíent seuls son lit; il ne parlait plus; on ne savait pas 
s'il voyait encore. Son fils George s'aper!fut que, d'llne 
main inceI'laine, iI cherchait quelque chose sur sa 
poitrine; le fils vint en aide a son perc, et lui mit dans 
la main un médaillo¿ que M. de La Fayette portait tou
jours suspendu a son cou. M. de La Fayette le porta a 
ses levres; ce fu\.son derníer mouvement. Ce médail
Ion contenait le portrait et des cheveux de madame de 
La Fayette, sa femme, qu'il avait perdue depuis ving!-sept 
ans. Ainsi, déja séparé du monde entier, seul avec 
la pensée et l'image de la compagne dévouée de sa vie, 
·H mourut. Quand il s'agit de ses obseques, c'était un 
fait reconnu dans la famille que M. de La FayeUe voulait 
etre enseveli dans le petit cimetiere adjoint au couvent 
de Picpus, a coté de madame de La Fay~tte, qU milieu 
des victimes de la Révolution, la plupar! royalistes et 
aristocratiques, dont les parcnts avaient fondé ce pieux 
établissement. Ce vreu du vétéran de i 789 fut scrupu
leusement respecté et accompli. Une foule immense, 
troupes, gardes nationaux, peuple, accompagna son con
voi a travers les boulevards et les rues de Paris. Arrivée 
á la porte du couvent de Picpus, ceUe foule s'arreta; 
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l'elH.:einle inlérienre ne pouvuit admeltre plus de deux 

Oll trois cenls personnes; la famille, les proches pa

rents, les autorités principales entrcrent senls, traver

sercnt silencicuscmenl le convenl memc, puis son mo

deste jardin, puis pénétrercnt dans le cirnclierc. Lit, 
aucune manifeslalion politique n'eut lien; aueun dis

cours ne ful prononcé: la religion et les souvenirs in

times de l'ame étaient seuls présents; la politique 

n'eut point de place aupres du lit de mor! ni du tom

beau de l'lJOmme dont elle avait rempIí el dominé 

la vie. 

VeI's la meme élJoque, une circonstaTlce tonte per

sonnelle fnt pour JlJoiune vraie peine. M. Iloyer

Collard, avec qui, depuist830, je conlinuais de "ivre 

en relation intime, désira el demanda, pour l'un de ses 

parents, un avancement considerllble dans la haute 
administration. J'en entrctills plusieurs fois mes col

legues, qui ne penserent pas qu'nne telle fa1'enr fúl 

possible. Apres l'a1'oir plusieurs fois réclamée, je ne 

crus pas deyoir prolonger men insistance. J'offl'is ú 

1\f. Royer-CoIlard des compcnsations qui no le satis

tirent poinl; anfanl il recherchait pen le pouvoir, 

autant il tenait a l'influence; quand il avait cxprimé 

un vom ou entl'cpl'is de servir une cause, le succ('s 

devenail pour ,lui un besoin passionné, et le mú

compte lui semblait presque une offense. C'est d'ail

leUl's pOlIr les hommes, meme pour les meilleurs, une 

épreuve diffkile de voir granLlir sans leur concours, el 

dalls une complete indépendancc, des renoHlmúes el 
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des fortunes (¡u'ils ont vu naitre et Iongtelllps sou

tenue5. Je ne tardai pas a m'apereevoir que M. Ro!cr

ColIard était profondément blessé de son écllCe : nous 

dlnions un jour ensemble; je ne sais plus quelle eir
constan ce amena sur ses levres les paroles de Bossuct, 

dans l'oraison funebre de la princesse Palatino, sur 
« l'illusion des amitiés de la terre (lui S'CJI vont avec 

les années et les intérets ; » illes pronot1~a d'un aécent 
plein d'amerlume, et en détournanl vers moi ses re

gards. L'injustice était grande; mais la passion ne ~e 
- doute pas qu'elle est inj Ilste. Quel(¡ues jours apres, 

~J. Royer -CoIlard me témoig'na {ormelIement, par 

quolqlles lignes ameres et tristes, son tlésir de rompre 

nos anciennes relations. J'en fus plus aUrislé que sur
pri8; je connaissais ceUe nature ardemment susceptible 

cn qui ni la force de l'esprit. ni la gravité du earacthe 
nc surmontaient la tlomination orageuse des impres-
8ions. Je ne me sentais aueun tort, et jo comptais sur 

le temps pour rendre a l'équité son empire. Je ne me 
trompais pas; la vérité et l'amitié rentrerent dans l'ame 

de 1\1. Royer-Collard avant que sa mort vInt nous sé

parer; mais, pendant q uelques années, cette rupture 

ave e un illustre et ancíen ami fut, pour moi, un cbagrin 
de cceur et quelquefois un ennui de situation. 

Malgl"é nos succes dans les Chambres, nous ne nous 

sentions pas cn ferme posscssion de l'avenir, et, malgré 
Sil. rnodestie, le maréchal Morticr souffrait dc son il18i

gnifiancc poI itique, de jour en jaur plus visible et plus 

eommcntéc par l'opposition. Dans chaquc occasionqui 
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révcil!ait e,n lui ce sentirnent, il témoignait timidement 

son honnete déplaisir. Qllelques désordres eurent lieu 

dans l'École polyteclmique, et firent craindre la néces

sité de mesures graves; le maréchal vint me trouver 

et me demanda de prendre dans mon département 
ecUe grande école dont il ne voulait plus avoir a ré

pondre. Les raisons' spécieuses ne manquaient pas pour 
ce changement d'aUributions: l'École polytechnique 
n'est pas spécialement mililaire; l'enseignement scien
(ifique y est général, et elle forme ses éleves pour d'im

portants sel'vices civils aussi bien que pour les corps 
SllYants dI] l'armée. On sentait de plus la convenance 
d'y forLifier les étndes liUéraires et historiques, POur 

donner aux esprits plus de varié té , de souplesse et 

d'étendne. Je me refusai pourtant expressément au désir 
du maréchal : au milien dp, notre relachement de l'auto

rilé et des mreurs, la discipline est, pour ceUe célebre 
école, une eondition nécessaire d'ordre et de sueces; 

elle doit surtout a ~e.fort régime I'originalité et la perma
nence de son cal'actere, et ce qu'elIe pourrait gagner á la 

liberté de nos écoles pUl'ement civíles ne vaudrait pas 

ce qu'elle coul'rait gr.llnd risque d'y perdre. Le duc de 
Trévise l'm1OI1!(a avec peine á une proposition qui l'eilt 

déchargé, sur un point du moins .• d'une responsabilité 
qui troublait son repos. n n'en put supporter longtemps 

le fardeau, et, le 20 février 1835, donnant pour raison 
l'état de sa santé, il apporta au Roi sa démission en 

termes si positifs que ni le Roi, ni aucnn de nous, ne 
pul insistel' pom qu'il y renon~~at; et le cabinet se vit 
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de nouveau cOlldarnné a la recherche d'uu présidellt. 

Je pris a l'instant la résolution de ne plus accepter, 
duns ce poste, aucune fiction, aucune vaine quoique 
brillante apparence, et de faire tous mes efforts pour y 

porter le duc de Broglie, le seul alors, parmi les défen· 
seurs de la politique de résistance libéra1e, dont l'éI6-

vatio n ne dól hlesser aueun amour-propre, le seul 
aussi que les Chamhres et le pubiic fussent disposés á 
regarder comme un chef sérieux du cabinet, el donl 
on se promit, envcrs la couronne, une fermeté respec
tueuse, avec Ees collegucs une dignité amienle. Je 
n'ignorais pas qne1s ohstades je rencontrerais dans 

ccUe entreprise; maisje comptais, pour les surmollter, 
sur ma persévérance tranquillc el sur l'cmpire de la 
nécessité. 

Le premier de ces obstades était le Roi lui-meme, 
ou du moins ce qu'on disait de sa disposition plus cn
core que ce qu'elle était réellement. Le roi Louis
Philippe n'étail jamais sourd ala raisun ni a veugle sur 
les besoins de la situation; mais il est vrai qu'il avait 
pour le duc de Broglie, comme ministre des affaires 

étrangercs, plus d'estime et de eonfiancc que d'aUrait. 
J'ai rarement rencontré deux hommes plus divers, 
quoique animés du me me dessein, et travaillant a la 
meme reuvre par des procédés plus dif!érents. A pro
pos de je ne sais plus quel projet de loi, une discussion 

s'éleva un joU!' dans le conseil sur le sens et la portée 
du mot droits; le duc de Broglie affirmait les droits 

naturels; le roi Louis- Philippe nc reconnaissait que 
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des droits légaux. lis auraient pu discuter indéfiniment 
sans jamais parvenir a s'entendre, tant le point de 
départ et le tour des esprits étaient dissemblables. Ce 
n'est pas que le duc de Broglie soit un théoricien 
obstiné, ni un caractere difficile; iI comprend a mer
veille les exigen ces pratiques des choses humaihes, et 
sait s'y preter avec une modúration large etprévoyaote; 
mais il se préoccupe toujours des idées générales aux
quelles se rattachent les affaires qu'il traite, el trop 
peu des personnes avec qui il les traite; il porte, 
dans l'exarnen des questions et des moyens de les 
résoudre, plus d'habile jnvention et de ménagement 
que dans ses rapports ave e les hommes; et tout en 
s'appliquant a donner aux intéréts divers les satisfac
tions qui leur sont dues, il prendpe:u de !!Oín pour 
plaire aux divers acteurs et pour s'assurer laur adhé
sion facHe ou leur concours. Le roi Louis-Philippe, au 
contraire, vivement préoccupé des difficultés ou des 
embarras du moment, et toujours pressé d'y échapper, 
mettait une grande importance aux impressions quoti
diennes des diplomates européens, et s'inquiétait de 
I'humeur que la fiertéou la prévoyance lointaine du duc 
de Broglie pouvaient leur donner. De la provenait sur
tout son pcn de penchant ii lui remettre, avec la prési
dence du conseil, la direction des afraires étrangeres, 
quoiqu'il se confiat pleinement dans l'accord des inten
tions el de la condnite générale du duc avec sa propre 
politique de paix et d'ordre européen. 

Une circonstance particuliere avait naguere aggravé 
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a cetégard sa dispositjon~ Vers la fin de 1833, 1\1.- de 
Talleyrand, alors en congé a París, dit au Roí que 
le cabinet anglais, préoccupé des affaires d'Orient et 
d/Espagne, se montrait disposé a entrer, avec le gOIl
vernement francaís, dans une alliance défensive et 
formelle. Le Roí, ardenunent convaincll que l'alliance 
anglaise était le gage de la paix européenne, accueillit 
sur-le- champ cette idée, en entretint vivement le 
duc de Broglie, et le pressa d'en causer a fond avec 
M. de TalIeyrand et d'en poursuivre l'exécution. Plu
sie~rs conversations, tantot a deux, tantót a trois, 
eurent lieu en effet, a ce sujet, entre le Roi, son ministre 
et son ambassadeur. Le due de Broglie s'y montra pen 
encHn a croire, soit a l'utilité, soit au sueees d'une telle 
combinaison. A son avis, autant il importait de vivre 
en tres·bons rapports avec l' Angleterre et de s'en
f.endre avec elle, dans chaque occasion, sur les grandes 
affaires européennes, antant il était dangereux de se 
Her a elle par un lien général et permanent, qui ferait 
perdre a la France l'indépendance dont elle avait be
soin pour sa poli tique propre, sans lui donner, contre 
les diverses chances de l'avenir européen, la sécu
rité qu'on se promettait. n doutait fort d'ailleurs que 
le cabinet anglais ftit sérieusement disposé a con
tracter l'alliance dont on parlait; il voyait ,. dans 
tOllt ce qu'en rapportait M. de TaUeyrand, des im
pressions momentanées _ et le laisser-aller de la con
versation plutót que des intentions efficaces et de 
véritables ouverturcs. Ce qui le confirmait dans son 
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doute, e'est que M. de Talleyrand, tout en faisant valoir 
les dispositions du eabinet anglais, ne paraissait pas 
empressé it entamer lui-meme, it ce sujet, une négo
ciation p!>sitive, et demandait que le due de Broglie 
profitat de son intimité personnelle avee l'ambassadeur 
d' Angleterre it Paris, lord Granville, pour mener it bien 
eette atl'aire. Le due de Broglie se refusa 11 eette fa~on 
de proeéder qui eut plaeé sous sa responsabilité directe 
une proposition dont le mérite et le sueees lui sem
blaient également douteux; mais, tout en persistant 
dan s son doute, il engagea M. de Talleyrand, (¡ui était 
sur le point de retourner it Londres, it sonder atten
tivement les dispositions d'abord de lord Granville, 
ensuite du eabinet anglais, et a s'assurer qu'elles étaient 
vraiment sérieuses. Il y aurait alors lieu d'examiner 
jusqu'it quel point il convenait it la Franee ~e s'avaneer 
dans eette voie; et quant au due de Brogiíe lui-meme, 
sans prendre aueun engagement, il ne repoussait 
pas formellement la combinaison dont il s'agissait, 
si elle devenait réeIle et bien garantie. Sur ces termes, 
M. de TaIleyrand partit; arrivé it Calais, et avant de 
s'embarquer, il éerivit au due de Broglie pour luí de
mander, sur ectte perspective d'une allianee étroite 
avec l' Angleterre, des instructions précises. Le duc de , 
Broglie s'empressa de lui répondre qu'il n'avaít point 
d'autres instructions a lui donner que les conversations 
qu'ils avaient deja eues a ce sujet, soít ensemble, soit 
ave e le Roi; ille mit au courant de ce qu'il avait dit 
lui-meme a lord Granville sur le fond de la question, 



donnant a M. de Talleyrand toute liberté de poursuivre 
a Londres les chances de son idée, mais sans lui témoi~ 
gner confiance dans le succes et sanil lui rien presctire 
qui etlgageat ravenl ... eette lettre rec;ue, M. ~e Talley. 
tilhd la gllrda ptmr lui seul, ne fit a Londres aucune 
question, aucune dé marche nouveUe, el l'affilire en 
resta lit, bornée flUX idées vagues el aux convcrsa
tions vaine8 que je viens de rappeler. 

Aujourd'hni comme n y a vingt-cinq ans, je crois 
que le duc de Broglie avait raison. Personne n'aUache 
plus de prix que moi aux bons rapports de la France et 
de l'Angleterre; personne n'honore plus la natíon an
glaise ; el n'est plus convaincu que la paix entre les 
dem États el l'entente entre les deux gouvernements 
sont, pour nous, la bonne politique; notre prospétité 
intérleure et notre influence dansle monde! sont pa
reillement intéressées; toute rupture éclatante, toute 
gHerre avec l' Angleterre, dut-elle plaire aux passions 
nationales et nous valoir d'abord de brillants sucees, 
nOlls deviendrait tM ou tard une cause d'affaiblisse
ment, et nous jetterait hors des voies de la grande et 
vraie civilisation. Mais> pour que ]a bonne entente des 
den'! peuples et des deux gouvernements soit efficace 
et durable, iI faut qu'elle soit et demeure libre, que ni 
lIour l'un ni pour l'autre, elle ne devienne une chaine, 
et ({U' elle n'apporte aueune entrave permanente au dé~ 
veloppement des diversités nalurelles de leurs silua
tions, de leurs caracteres, de lcurs intérets. Ils peuvent et 
doivent souvent s'unir dans telle ou telle circonstance, . . 
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pour obtenir tel ou tcl résullat particulier; mais toute 
assimilation générale de leur politiqlle, toute union 
obligée et indéfinie, loin d'assurer entre eux la paix, 
amfmerait des complications et des conflits. C'était la ce 
que prévoyait et voulait éviter le duc de Broglie quand 

il repoussait l'idée d'une allianee générale offensive et 
défensive.Mais le roi Louis-Philippc, trop dominé par 

ses impressions ou ses désirs du moment, garda, de 
la résistanee de son ministre dans eeUe oceasion, un 
racheux souvenir, ct M. de Talleyrand, qui n'avait 
trouvé dans sa proposition qu'un méeompte au lien du 
succes personncl qu'il s'en était promis, resta également 
peu favorable au due de Broglie, et plus disposé a l'é

carter du millistere des affaires étrangeres qu'a l'y rap
pcler. 

Apres la relraite du maréchal Mortier, et dans la va
nité de nos premiers essais pour lui trouver un s!lcees
seur, nous avions lous donné an Roi nolre démission, 
et il avait a chereher, non-seulement un présidellt du 
Conseil, mais un cabinet nouveau. Il manda de Saint
Amand le maréehal Soult, de Londres le général S()
bastiani, appela M. Dupin, le maréchal Gérard, tenta 
plusieurs combinaisons; aucune ne put aboutir. Tant6t 
le futur chef appelé déclinait eet honneur, ne voulant 
pas eourir la chance d'un échec; tant6t, apres l'avoir 
accepté, il ne trouvait pas de eollegues, ou n'en kou
vait que d'éwdemment insuffisants pour partagcr avec 

lui le fardean. Le maréchalSonlt, qlli ne demandait 
pas mieux que de réussir, frappa it diverscs portes, 
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disant partout: ( Les doctrinaires ont si bien fait qu'il 

n'y a plus que moi de possible;)) et rien ne luí fut 
possible. Plus j udicieux et plus dégagé de toute préven:

tion personnelle, cal' il était content de son poste de 

Londres, le général Sébastiani disait : ( e'est dom
mage; les doctrinaires ont un talent et du eourage; 

maís ils ne veulent pas que le Hoi s'en serve. )) J'allai 

le voir un matin; la crise ministérielle durait déjil de

puis dix on donze jours; il ne me parla !Jue de l' An
gleterre ct de son dessein d'y rctourner promptement, 

qnel que fút son déplaisir de voir et de laisser le Roi 

dan s )'embarras: ( JI ne vent faire, et iI a hien raison, 

ajouta-t-il, qu'une combinaison forte et durable. )) Eu 
le quittant, j'allai aux Tllileries; je n'avais pas vu le 

Roi depuis plllsieurs jours, ne vouIant ni le gener dan s 
sa recherche de nouveallX ministres, ni m'y associer; 

« Sébastianí est al'rivé, me dit-il en me voyant. - Je 
l'ai vu, Sirc. - Et qne vous a-t-il dit '1- Qu'il ólait venu 

pour pen de jours et qu'il ne tarderait pas it repartir. 

- Oui, oui, il ne fera pas ici un long séjour; )) et Iais

sant la brusl(uement Sébastiani : « Vous ai je raconfé 
ma derniere conversation avcc Dupin? - Non, Sirc. 

-Eh bien! cornme, graee a vous, je suis toujollrs dans 
l'embarras, j'ai fait venir Dllpin ; nous avons débaUu 

trois on quatre combinaisolls, toutes si difficiles qu'el
les sont impossiblcs; je lui ai dit enfin: « Faites-rnoi 

done vous-meme un ministere; n'avez-Yous dans votre 

monde personne a me donner? )) - 1\Ia foi! non, m'a

t-il dit, et il m'a nommé quntre 011 cinq persol1nf'i>, 
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Bignon, Teste, Etienne, en ajoutant : « Nous n'irions 
pas trois mois avec cela» - Mais, mon cher Dupin, ce 
que j'ai dc mieux a faire, e'est done de garder ceux quc 
j'ai ?-Ma foi! olli, Sire, m'a-t-il dit, je crois que c'esl la 
ee qu'il ya de mieux, el je vous le conseille. » 

Le Roi s'interrompit un moment, et, me regardant 
ave e un mélange d'humeur et de bienveilIance, il con
tinua: « Le maréchal Soult arrive demain pour le 
diner; nous essayerons de nous entendre et ele prendre 
un parti; mais je ne veux pas recommencer l'aventure 
du mois de novembre dernier; je ne veux pas d'lln re

pldtrnge, d'lln fantómc de cubinet; je veux un arrun
gement solide, sérieux, eomme vous dites, messieurs 

les doctrinaires, un cabinet 'lui inspire de la eonfiunee 

par sa seule composition et ses talents connus. J'essaye
rai avec le maréchal Soult; si j'échoue, il faudra bien 
subir volre joug. - Ah! Sí re , que le Roi me permette 
de protester contre ce mot; nous disons franehement 
au Roí ce quí nous parait bon pour son servke; nous 
ne pOUVOllS le bien servir que selon notre avis. - AI
lons, a1l0n8, rcprit le Roi en ríant, quand nous ne som
mes pas du meme avis, et qu'il faut que j'adopte le 
vótre, cela resscmble bien a ce que je vous dis la. )) Je 

le quittai, persuadé qu'au fond du coour il vo~'uit déja, 
dans le due de BrogUe, sa ressource nécessaire, et que 
son parti était pris de l'uccepier. 

La principale diffieulté et la plus longue hésitation 
étaient ailleurs. 11 en coutait a M. Thiers de voir le due 
de Broglíe, un dodrinaire el mOIl intime ami .. devenir 

T. ITI. 19 



290 CHAPITRE XXI. 

ministre des affuires étrangeres et présidellt du eOllseil. 
Non que les vues et les intentions politiql1es tle M. Thiers 
fussent, a ce He époque, différentes des notres; sur 

toutes les grandes questions, intérieures ou extérieures, 
nous avions été et nous étions d'uccord; mais il crai
gnait que son influence, ou plutót sa position dans le 

cabinet ne fUt et surtout ne purut uffuiblie. e'est su dis
position, et une disposition qui, a mon avis, l'a trompé 
plus d'une fois, de n'avoir pas assez de confiance duns 
su propre force, de ne pus compter suffisamment sur 
llli-meme et sur lui seul, et de faire, dans su conduite, 

une trop large part au désir d'éviter le mécontentement 
du parti qui a été son berceau politiqueo Par sa raison 
et son gout, il est homme d'ordre et de gouvernement, 
ce qu'on n'est guere dans les rangs uu milieu desquels 
il a habituellement vécu. De lit résulte, entre su situa
tion et son esprit, entre les traditions de sa vie et les 
instincts de sa pensé e , un désaccord qui a été souvent, 

pour lui, une source d'embarras et une cause de fai
blesse. Plus tonché d'un j ust.e orgueil, plus fcrme dans 

sa propre idée et sa propre volonté, il eút. jc crois, 
mieux gouverné sa destinée, pour lui-meme comme -
pour son pays, car il eut trouvé dans son indépendance 
bien plus de force que ne pouvait lui en donner le 

parti, révolutionnaire ou flottant, auquel il tenait. 
An fond, il n'avait, a la personne ni a la poli tique 
du duc de Eroglie, ancune objection; jI était bien súr 
que, dans le cabinet ainsi modifié, et précisément 

paree que la modification ne paraitrait pas son ouvragc, 
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sa part d'influencc scrait grande et loyalcmcnt accep
tée; mais on verrait la un triomphe des doctrinaircs; 
on dirait qu'cntre les diverses nuances du cabinet, l'é
quilibre allait Ctre rompu; ses amis l'assiégeraient de 
leur humeur. n hésitait, tantót adhérant, tantot se re
fusant a l'entrée du duc de Broglie dans le conseil, et 
tenant aiusi en suspens une combinaison dejour en jour 
plus nécessaire, mais qui ne pouvait se faire, et qu'au

cun de nous ne voulait faire que de son aveu et avcc 
son concours" 

Les Chambres J comme le public, commen!;aient a 
s'émouvoir de tant de Jenteur et d'incertitude : des in
terpellations, annoncées dans la Chambre des députés, 
et d'ahord ajournées, étaient a la veille d'etre reprises; 
le \) mars f83a, je me rendis aux Tuileries, on je n'é
tais pas allé depuis plusieurs jours, pour m'entretenir 
avec le Roi de ce que nous y pourrions répondre. Le 
maréchal Soult était au cMteau. Le Roi m'emmena 
dans l'ernbrasure d'une fenetre, et me dit en me Je 
montrant : (1 Le maréchal ne peut rien faire, il faut avi
ser a d'autres que lui. D La conversation n'alla pas plu~ 
loin sur ce point; mais le lendemain matin, je re~us 
un biHet du Roi qui me demaodait d'aller le voir saos 
retard : ( Toutes les combinaisons qu'on a tentées ont 
échoué, me dit~il, il faut en finir; je VtllX que vous me 
donniez un conseil précis, positif. - Le Roi sait ce 
que je pense de la situation et du moyen d'en sortir; 
mais je ne dois me séparer en rien de mes coW~glles ; je 
ne puis donner au Roí un cOllseil formel que de concert 
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avec eux. - A la bonne heure; en atiendant, aUez 
trouver le duc de Broglie et envoyez-le moi; j~ désire 
causer avec lui. )) Je me rendis aussitót chez le duc de 
Broglie, qui aUa dans la matinée aux Tuileries. Le Roi 
le re~ut de bonne humeur, s'entretint amicalemenl 
avec lui de toutes les affaires, ne til d'objection il. aucune 
de ses propositions, pas meme il. ce que le conseil se 
réunit, quand nous le jugerions a pro pos, hors de sa 
présence. Sa résolution était prise; il n'y avait plus, dll 
cóté de la couronne, allcun obstade a surmonlcr. 

Pourtant rien ne finissait; M. Thiers hésitait t011-

jours. La Chambre des députés s'impalientait de plus en 
plus; la majorité, qui avait constamment appuyé le cabi
net, se montrait hautement favorable a l'entrée du duc 
de Broglie comme au meilleur mOJen de le raffermir. 
Il fut question d'une adresse au Roi, pour lui donner la 
certitude de la persévérante adhésion de la Chambre ú 

la politique en viglleur. Les inlerpeIlalions plusieurs 
fois annoncées eurent lieu le J -1 mars; je pris lIne 
grande part au débal; je me sentais soutenu et pOllsgé 
par la faveur de la Cbambre pour la solution que je dé
sirais. J'cngageai la Chambre, tont en ménageantavec 
soin la prérogative de la couronne, a manifester son 
influence pour meltre fin a la crise. Les membres de 
la majoI"ité se réunirent en tres-grand nombre chez 
l'un d'eux, M. Fulchiron, et ils chargerent sept d'entre 
eux d'aller témoigner, ti ceux des ministres qui se 
montraient incerlains sur la combinaison proposée, 
leur désir de voir cesser ces in certitudes, et de les as-
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surer que le caLinet ainsi eomplété serait fermement 
sontcllu. La démarehe fut déeisive; M. Thiers saisit de 
LOllne graee eeUe raison de sortir d'une hésitation qui 
Jevenait pour lui -meme un embarras, et, le 12 mars, 
le eahinel-fllt reeonstitué sous la présidence dll due de 
Broglie, ministre des affaires étrangeres; le maréehal 
Maison rempla!(a le maréehal Mortier au ministere de 

la guerre; l'amiral Rigny, qui, des le premier moment 
de la erise, et avee le plus loyal désintéressement, s'é

tait déclaré pret a se retirer, de'vant le due dc Eroglie, 
d II département des affaires étrangcres, resta dans le 

conscil commc ministre sans portefeuille, et nOlla con
servamos, l\r. DuclJutel, M, l'amiral Duperré, l\'I. Hu

mann, M. Persil, 1\1, Thiers el moi, les départements 
que nous oeeupions. 

On s'est beaueoup plaint des crises minisLérielles, et 
c'est, contrele régime parlementaire, un des gricfs les 

plus acellcillis. Je ne m'en étonne pas; e'est un triste 
spectacle fIlIe celui des ébranlements, des tiraillemcnts, 
des lacunes dI! pouvoir, et de la luHe des ambitions, 

légitimes OH illégitimes, qui s'en disputent la posses

sion. Le public s'alarme de ces entr'actes politiques, et 
il est rare que les acteurs ne perdent pas quelque 

ellose dans ces révélations des agitation~ de la coulisse. 
A vrai dire, l'apparenee est plus filcheuse que le mal 
n'esl grave; ni le bruit qu'en fait l'opposition, ni I'in

quiétude qu'en prend le publie ne sonl lajuste mesure 

des ineonvénients réels de telles crises; OH ne voit pas, 

(jllallll OH y regarde deprcs, que les affaires publiques 
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en aient jamais'vraiment souffert; et les personnes (lui 
y sont engagées y courent plus de risque que l'État. Mais 
íl y aJ aux reproches dont ces incidenls du régime par
lementaire sont l'objet, une réponse plus décisivc. La 
liberté el la publiciténe son\ jamais plus néccssaires ni 
plus sallltaires qu'au moment ou des prétendanls divers 
aspirent au gouvernement du pays; c'esl alor8 surtout 
qu'il importe que toutes les íntentions se révclent, que 
toutes les combinaisons se lentent, que toutes les trans
actions utiles s'accomplissent, que HuI ne réussisse sans 
avoir subi l'épreuve de la discussion <levant le public et 
de la lutte ouverte avec ses rivaux. Cette épreuve (,8t 
bonne au caractere des hommes politiques conlme aux 
intérels du pays; tant pis pour ceux qui s'y décrit.ml; il 
est juste et utile que leurs faiblesses soient connues; 
d'autres y prendront des le!(ons de dignilé, de conslancc 
dans lellrs ídées et leur conduitc, de fidélité it lellrs 
amis. Ainsi se forment <le dignes cbefs pour les grands 
partis politiques ; ainsi le pays apprend 11 connaltre les 
110m mes qui tentent de le gouverner, et pellt savoir, 

,qlland ils entrent en sdme, s'il doit. ou non, prendre 
en eux confiance. Ce n'est pas aux crises ministérielles 
en particulier que doivent s'en prendre ceux qui les 
accusent si vivement; c'est au gouvernement libre toul 

• entier, dont elles sont }'un des incidenls naturels el in-
(~vitables. La liberté a ses ennuis qu'il faut subir pOllr 

jouir de ses bienfaits; mais, dan s le nombre, les crises 
minislérielles ne sont pas l'un des plus graves, ni des 
plus difficiles a surmonter. 
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Des (IUC lc cahinet fut reconstitué, le déhat recom
men~a dans la Chambre des députés sur les causes de 
sa dissolution et de sa reconstitution : pendant deux 
jours, !\1M. Mauguin, Garnier-Pages, Sauzet, Odilon 
Barrot, s'efforcerent de démontrer a la Chambre qu'il 
n'aurait dft ni se dissoudre, ni se reformer comme il 
l'avait fait. Le déplaisir de l'opposition était extreme; 

elle avait espéré que ces fluduations et ces crises du 
pouvoir, qui se succérlaient depuis pres d'un an, abou
tiraient á un changement complet, non-seulement de 
personnes, mais de systeme, et que la politique de con
cession remplaccrait ennn la politique de résistance. 
n s'agissait en effct de savoir si les conspirations et les 
insurrections anarchiques d'avril1834 seraient punies 
apres avoir été réprimées, ou si le potwoir, quí avait 

vaincu les insurgés dans les rues, se déclarerait impuis
sant a les faire juger selon les 10is, et leur rouvrirait 
]ui-meme "l'arene quand ils proclamaient de toutes 

parts leur ardfl\lr a recommencer le combato C'était lit 
la question qui se débatlait sous le 110m de I'amnistie ; 
l'opposition, dans ses diverses nuances, s'était crtle 
sur le point de la résoudre elle-meme; et elle voyait 
se reformer précisémcnt ]e cabinet qui, depuis trois 
ans, avait soutenu la politique de résistance, et qui re
gardait comme sa mission patriotique d'assurer le 
triomphe de l'ordre en droit comme en fait, par les 
arrets de la juslice comme par les victoircs de la force 
publique. En prenant pour la premiere fois la parale 
camme président du conseil, le duc de Broglie, avcc 
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un accent plein d'autorité et de franchisé, établit llcttc
ment, d'une pari, la politique dans laqueUe le cabinct 
était bien résolll de persévérer, d'autre part, le caraclcre 
vraimenl constitlltionnel du cabinet lui-meme et des 
principes d'aprcs lesquels il s'était réorganisé. Son lan
gage plut a la majorité comme le granel jOllr plait a 
ceux qui cherchent leur route; toule indécisiol1 cessa 
dans les Chambrcs comme daBs le gouvernement; el 
le cabinet se mit a l'reuvre, confiant dans sa situalion 
parlementaire et dans ses éléments intérieurs. 

Ses premiers travaux répondircnt a ses cspérances et 
a l'attenle publique. La plllpart des grandes qUf;slions 
qui demellraient en suspens furent vidées; un nouveaa 
projet de loi, présenté pour le reglement de la dette en
vers les Étals-Unis d' Amérique, fut diseuté, adopté, el, 
malgré les difficllltés diplomatiques qui en retarderenl 
quelque temps l'cxéeution, ectte cau~c de trouhle et 
peut-etre de querelle entre les deux nati::ms disparul 
complétement. Des lois sur les altributions des aulorités 
municipales el sur la responsabilité des ministres et 
des agcnts dll Jlouvoir furent l'objet de sérir,ux débats. 
Une loi qui modifiait, dan s un sens favorable a l'affral)
chissement progressif des e~claves, la législation crimi
nelle des eolonies, fut promulguée. Une autre loi, aussi 
importante pour la prospérité matérielle de nos cam
pagnes que l'a élé la loi de l'instruction primaire pour 
lcur progres intellectuel, la loi ¡:ur les chemins viei
lJUUX fut proposée, disclItée, adoplée, :et mise, l'an
uéc suivante, en régllliere exéclltiou. Des I'année pré-
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cédcnte, en juin el juillet 1834, 1\1. Duch;Hel avait eom
meneé, dans notre régime commercial, d'importantes 

réfOl:,mes. Deux ordonnanees 1, rendues en vertu de 
pouvoirs spéciaux accordés par la ¡oi de finances, et 
coneertées entre deux commissaires fran~ais et deux 
commissaires anglais (lord Clarendon était l'un de 
ceux-ci), avaient aboli di verses prohibitions et réduit les 
droits d'elllrée sur un grand nombre d'ohjels, les fer~, les 
houilles, les laines, les lim, etc. Des rédndions corres
pondantes avaient été prononcécs en Angleterre, ella 
liberté du commcl'ce était entré e dan s les voies d'un 
progrcs gradnel, mutuel et sévercment discuté. Ln pcu 
plus tanl, en octohre 183i" M. Duchatel entreprit une 
grande enquete commerciale pour rechereher, pal' l'é
tude précise des faits, quelles seraient les conséquenees 
de la levée des prohibitions, et a qlleUes condilions 
elles pourraient etre abolies. eeue enquete avait lieu 
devant le Conseil snpérieur du commerce, et, a la suite 
de ehaqne séanee, les dépositions des témoins entendus 
étaicnt publiées dan s les journaux. Le gouvernement ne 
voulait accomplir les réformes libérales qu'avee l'aide 
du tcmps, it la lumierc des faits bien eonnus, et sous 
les ycux du publie averti et éclairé. Les erises ministé
rieHes ({ni survinrent a la fin de 1834 suspendirent les 
résultats de l'cnquete; mais en octohre 1835, quand 
l'ordrc rafIermi permit les espérunccs et les travaux 
¡]'avenir, M. Duehatel, par une ordonnance nouveHe 2, 

I Des 2 jUill et 8 juillet 1834. 
• Du 10 octubre 1835. 
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rentra dans la voie qu'il avaít ouvcrtc, ct fH faire á la 
iibre extension de nos relations commerciales de nou
veaux progre s , si prudemment mesurés qu'ils furent 
acceptés presque sans murmure par les intérels meme 
qui ne les désiraient paso Ainsi, en meme temps que 
l'esprit conservateur prévalait dans la poli tique , une 
activité intelligente régnait dans l'administralion, et les 
travaux parlementaires du cabinet ne l'empcchaient 
point de veiller ave e soin aux affaires courantes et ma
térielles de l'État. 

Pendant qlle nous mettions ainsi sincerement en 
pratique le régime constitutionnel, la- Cour des pairs le 
défendait fermement contre les ennemis acharnés á le 
renverser. Je dis les ennemis, car, de la part des insur
gés vaincus, le proces d'avril 1834 ful encore la guerre, 
la guerre transportée des rues dans le Palais-de·Justice, 
hautement proclamée et systématiquement poursuivie 
a coups de théories, de décIamations et d'invectives , 
au lieu de coups de fusil. Je ne crois pas que l'histoire 
judiciaire du monde ait jamais offert un pareil specta
ele : cent vingt et un accusés se portant accusateurs des 

jugos, des lois, dll gouvernement tont entier, refusant 
absolument de leur reconnaltre aucun droit, se taisant 
quand on les interrogeait, parlant, vociférant qua,nd 
on leur ordonnait 'de se taire, opposant lems violences 
personnelles 11 la force publique, maudissant. injuriant, 
mena~ant, prédisant leur victoire el leur vengeance 
prochaines, l'anarchie fanaliquc ct pratique s'étalant 
ave e arrogance au nom de la répnblique, et se donnant 
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toute lieencc pour prolongcr el cnflammer le proces, 
dan s l'espoir d'en faire sortir de nouveau la guerre cí· 
vile. Et par lHIe inconséquence qui serait étrange, si 
lJuclqne chose pouvait etre étrange dans le chaos, ces 
accusés, qui procIamaient la guerre contre leurs jugos, 
récIamaient de ces memes juges toutes les garanties, 
toutes les formes, tous les scrupules de la justice régu
liere, et prétendaient imposer toutes leurs exígences au 
pouvoir auquel ils refusaient tous les droits. 

Loín de la Cour, et dans les actes ou les conciliabules 
intérienrs dll partí, la meme politique était pratiquée ; 
la meme indifférence régnait sur la nature et la mora
lité des moyens, pourvu qll'ils servissent a la cause. On 
voulait dégouter la garde nationale du service qu'elIe 
avait a faire au Luxembourg; on essa-ya de faire circu
ler et signer une protcstation ; la tentative échoüa; on 
adressa alors au président de la Cour des pairs une leUre 
par laquelle plusieurs honorables gardes natiohaux 
de la 9" légion se refusaient a ce service. Les préteri
dus signataires désavollerent la leUre; elle était fausse. 
Un journal du parti, le Réformateur, avait subí une 
condamnation; il publia une Icttre qu'il avait re~ue, 
disait-íl, de l'un des jurés, (lui déclarait qu'il n'avait voté 
la culpabilité que pour se soustraire aux persécutions 
dont on le mena~ait; les donze jurés qui avaient pro
noncé dans l'affaire réc1amercnt, niant tons ensemble 
la prétenrlue lettre. Celle-Ia aussi était fausse. Une fa
brication plus étrange encore amena un incident qui 
aggrava singulierement le proceso La Tribune et le Ré· 
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formateur publierent une lettrc adressée allx accusés 

par le comité de leurs défenseurs, pour les exhorler á 
pers6vérer dans lcur m'dente résislance, et llui finissait 
par cet outrage a la Cour des pairs: « L'infamie du 
juge fait la gloire de l'accusé.)) Sur la proposition du 
duc de l\Iontebello, la Cour, justement indignée, or-

o donna des poursuites contre les auteurs de eeUe leUre, 
et le proces des défenseurs vint se joindre au proces 
des insurgés, l)eux députés, MM. de Cormenin el Audry 
de Puyraveau, Hgllraient parmi les signataires; la Cour 
des pairs demanda a la Chambre des députés l'autori
sation de les poursuivre. M. de Cormenin declara qu'il 
n'avait point signé; la meme déclaration vint de la plu
part des personnes dont les noms élaient au has de la 
lettre; elle avait été rédigée et signée sans ltmr aveu, el 
dans l'espoir fJu'ils ne la désavoueraient paso Une sur
prise ironique écIata dans le public; un violent debat 
s'éleva dans l'intérieur du parti : fallait-il que tous 
avouassent la lettre, comme s'i1s l'avaient effecl.ivement 
signée, ou devait-on convenir de la verité ? Ce dernier 
avis prévalllt; deux membres du comité) 1\11\1. TréJal el 
Michel de Bourges, se déclarerent seuls auteurs de la 
lettre; quelques autres des prétendus signataires en 
accepterent tacitement laresponsabilité; i1s furenl seuls 
poursuivis et condamnés avec les éditeurs des deux 
journaux qui l'avaient publiée; mais ce mensollge, 
commis avec tant de légereté et abandonné avcc tanl 
de faiblessc, fit graud tort, dan s le public conllue daus 

la Cour, aux accusés comme a leurs défcnscurs, et le 
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proccs, un moment compliqué par cet incidenl, en mar

cha plus aisément vers sa conclusiOIl. 

De tous lcs chaos oú tombe souvent l'humanité, le 

plns déplorable a contempler est celui de l'ame hu

maine elle-meme : les accusés et leur parti offraient ce 

triste spedacle : le bien et le mal, le v rai et le faux, le 

juste et l'injuste, l'utile etle funeste, le possible etl'im

possible, tout était melé et confondu dans ces esprits 

troublés jusqu'a la f['énésie ou pervertis jusqu'au 

crime; et ce qll'il y avait en eux de hon et de noble, la 

conviction sincere, le dévouement, le courage, ne ser

vait plus qu'il. les précipiter eux-mcmes dans cet ablme 

de l'anarchie ou i1s s'effor~aient d'entralner leur pays, 

croyant l'affranchir et le régénérer. 

La Conr des pairs renouvela, dans ceHe difficile 
epreuve, les granos exemples de fermeté tranquilJe et 

de modération judicieuse qu'elle avait déjil donnés. En 

1830, dans!tl proces des ministres de Charles X, elle 

avait maintenll l'équité envers les accusés conlre la 

passion publique; en '1830, elle maintint l'ordre pu

blic contre les fureuJ's des accusés, en gardant aussi 

l'équité. Ni la longueur du proces, ni la violence des 

scenes, ni les incideuts imprévus, ni les complications 

légales, ni la re traite successíve de plusieurs pairs Jas

sés ou troublés, ríen ne l'irrita, rien ne l'arreta; elle 

était l'ésolue iJ. etre en mClne temps modérée et efficace. 

Cent soixante-quatre pairs avaienl assisté a la premiere 

audience, cent dix-huit étaient présents a la del'l1iere 

et signerent l'arr{lt définitif. Le proces avait duré nel! 
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mois. Los accusés, leurs défensom's, leurs journaux, 
avaient constamment parlé, protesté, déclamé comme 
en présence de l'échafaud : « Vous voulez cent soixante
quatre tetes, prenez-les. - Envoyez a la mort les sou
tiens de cent cinquante familles du pcuplc. - On m'a 
amené ieí par force;" on m'a déchiré; on lIl'a massacré; 
tenez, voila ma poitrine; frappez-moi, tuez-moi. ) Pas 
une condamnation a mort ne fut prononcée; la dépor
tation fut la peine la plus grave. La Cour maintint l'em
pire des lois san s user de toute leur force, et défendit 
l'État eontre l'insurrection anarchique sans se soucier 
des emportements et des menaees desinsurgés. 

Plus le procas avait été difficile et orageux, plus 10 
sucees élait grand pour le gouvernement; c'était la 
vidoire des lois apres ceUe des armes; ni la force ni la 
justice n'avaient }llanqué a la société. Pourtant les ob
stacles et les périls persistaicnt ou renaissaicnt inces
sammcnt sur les pas du pouvoir; ses ennemis, loin de 
se montrer déeouragés par leurs défaites, redoublaient 
de col ere et de manceuvres; la violcnce de leurs jour
naux demeurait la meme; les procesde presse, tou
jours nomhreux, aboutissaient toujours a des résuItats 

• variables et presque alternatifs, aujourd'hui des con
damnations, demain des acquittements, également inef
tieaees, les uns pour réprimer, les autres pour satisfairc 
les passions fadieuses. Le publie s'étollllait que la vic
toire de l'ordre ne lui rendit pas plus de repos et de sé
curité. Un homme d'un esprit ferme et d'un eourage 
indomptable, lihéral éprouvé, et f1ui, par son nom, 
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son camctere et son talent, exeq;ait dan s le sud-ouest 
de la France une grande influence, ~I. Henri Fonfrede 
m'écrivait de Bordeaux: ( Nous restons sur un ehamp 
de bataille oil, malgré tant de sucees si péniblemcnt 
eonquis, les obstacles et les dangers se renouvellent 
sans cesse, et entravent l'adion du pouvoir au moment 
ou elle semblerait se manifester plus ferme et mieux 
assurée. Cela inquiete iei beaueoup les esprits. Je erois 
pouvoir dire que le principal germede ce mal est dans 
l'influence démoerati(IUe trop puissamment excité e, et 
dans l'absence de principes clairs et fixes au sein de 
notre propre parti. Nos colIéges électoraux eux-memes, 
dans lellr portion gOllvernementale qllÍ forme évidem

ment la grande majorité, du moins iei, sont tellement 
décousus eL abandonnés aux mille nuances théoriques 
de la premiere argumentation venue, qu'avec les meil
leures intentions du monde, ils pourraient, sans s'en 
douter, voter au eontre-sens de leur propre opinion 
poli tique , et eontribuer aillSi, non pas a une concilia
tion toujours désirable entre les opinions modérées et 
consciencieuses, mais a une confusion inextricable de 
principes hétérogenes et eontraires, qui óterait aux 
hommos engagés dans le travail de la restauration so
ciale tous les leviers dont ils ont besoin pour agir effi
eaeement. JJ 

Pendant que le pro ces suivait son eours, nous recon
numes bientót que, en me me temps que la guerre 
eontinuait, le ehamp de bataille était changé. Ce n'é
tait plus ú de grands mouvements publics, a de vas-
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tes complots, anx sOllleyements populaires, que les cn
nemis demandaient le !lucces; c'était dans la personne 
meme du Roi qu'ils voulaient frapper et détruire le ré· 

gime tout eniier. L'assassinat remplal;ait l'insurrection. 
De l'automne de 1834 a l'été de 1835, sept projels de ce 
crime alors nouyeau furent découverts et déjoués par 

l'autorité: les uns con~us et poursuivis avec une obsti
nation profonde, les autres revés par des imaginations 
en délire et par cette détestable ambition de céléhrité, 

n'importe u qnel prix, que suscitent les gr:mds désor
dres sociaux. Nous approchions des fetes annuelles de 
juillet; le Roi dcvait passer sur les boulevards une 
grande revue de la garde nationale; des hruits sinistres 

circulaient; des révélations a la fois préci~es et obscures 
parvenaient a l'administration; des s-ymptómes épars, 
des propos décousus et pourtant d'une cOlncidence 
singuliere indiquaient une forte préoccupalion partout 
répandue. 1\1. de Nouvion les a recueillis avec soin et 
bien n;sumés en ces termes : (e A l'approche dll 
28 juillet, plusieurs journaux de province publierent 
simultanément une correspondance de Paris ainsi con
~ue : « On continue 11 (lire que Louis Philippe sera as
sassiné, ou du moins qu'on tentera de l'assassiner a la 
revue du 28. Ce bruit a san s doute pour but de déter
miner sa bonne garde nationale a venir, nombreuse, 
le protéger de ses balonnettes. ») On lisait d:lllS la Qua

tidienne du SH juillet : (1 Le Gouvernement affecle d'en
velopper encore du plus profond mYl'tere le prétcndu 
complot dirigé contre la personne de Louis-Philippp, 
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Fantasmagorie! conspiration dont le secret est la for
mation de quelques gardes du corps, a laquelle on veut 
préparer les esprits par des simulacres de danger pOllr 
la famille royale.» Le 24, le Corsaire disait: «( Le prince 
L.... (le roi Léopold) a envoyé demandera son beau
pe re ses recettes d'assassinat politiqueo L'enthousiasme 
baisse a Bruxelles. n y a maintenant, a la Préfednre de 
police, une brigade préposée aux assassinats mensuels.» 
Le 26, le Charivari contenait ces deux lignes : «( Hier, 
le Roi citoyenest venu a Paris avec sa superbe famille, 
sans etre aucunement assassiné. » Le 2,8, jour du cri
me, le Corsaire disait, en faisant allusion au passage 
dn Roi sur la place Vendóme : « On parie pour l'éclipse 
totale du Napoléon de la paix.» Le meme jour, la 
France, apres avoir rendu compte de la journée de la 
veille, dite rete des morts, ajoutait cette affreuse plai
sanlerie: «( Peut-etre est·ce a la Cete des vivants qu'il 

, est réservé, par compensation, de nous offrir le spec
tacle d'un enterrement. Nous verrons bien cela demain 
ou apres-demain.)) A l'étranger, le Correspondant de 
Hambourg du 25 juillet annonce qu'on s'altend a une 
cafasfrophe pendant l'anniversaire des trois jours. Une 
lettre de Berlin, du 26, constate que le meme bruit s'y 
était répandu. Le 28, des jeunes gens voyageant en 
Suisse, apres avoir inscrit sur un registre d'auberge les 
noms de Louis·Philippe et de ses fils, les font suivre de 
ces mots : « Qu'ils reposent en paix 1 ! » 

1 Histoire du regne de Louis-Philippe le<, par Victor de N ouvion, 
t. IIl, p. 501-502. 

T. IJI. 20 
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An milicu de ces bruits, la plupart ignorés alol's ou 
peu remarqués, et qui ponrtan! semaient dans rair une 

vague alarme, .nous neus rendimes le i8 jumet aux 
Tuileries, au moment on le Roi se disposait a partir 
pour la reyue. La famille royale était réunie, la Reine 

émue el silencieuse, Madame Adélai'de visiblement af

fectée et demandant qu'on la rassur,lt, les jeunes prln

ces prenanf. plaisir a entendre dire que la troupe était 

superbe et que la garde nationale serait tres-nom

brense. Ilétaitconyenu que quelques-uns des ministres 
accompagneraient le Roi, et que les autres iraient, ainsi 

que la Reine, a l'bótel de la Chanccllerie, place Vendóme, 
attendre le retour du Roi qui devait s'llrréter la pour 

assister au défilé. Le Roi monta-a cheval et partit avec 
ses trois fils, le duc d'Orléans, le duc de Nemoul's et le 

prince de Joinville, quatre de ses ministres, le duc de 

Broglie, le maréchal Maison, l'amiral Rigny et M. Thiers, 
les maréchaux Morlier et Lobau et un nombreux état

major. Nous nous rendimes, l'amiral Duperré, ~1. Dn

chate1, M. Humann, M. Persil et moi, a la ChancelJerie. 

Plus d'une heure s'écoula; des nouveHes venaien! a 
chaque instant de la reYue; on se félicitait de l'ordre 

qui y régnait, du bel aspect des troupes, dll bon esprit 
de la garde nationale. Tout a coup la Reine et les Prin

cesses'arrivcrent saisies detrouble et de donlenr; an 
an moment oú elles quiUaient les Tuileries pour se 

rendre a la Chancellerie, le colonel Boyer, 1'11ll des 

:údes de ca~np du Roi, était accouru au galop lelll' 
annoncer l'attenlat auquel le Roi et ses fils venaient 
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d'échapper, et qui avait fait,' autour de luí, tant dp 

victimes, Quelques minutes npres mieli, sur le bonle· 

vard du Temple, le Roi cheminait tranquillement 
le long des rangs de la garde nationalc, et un peu en 
avant de son cortége ; un jet de flamme, parti d'une 
fenelre sur la gauche, frappa soudain ses -yeux : «( Join
ville, dit·il a son fils en ce moment le plus voisin de lui, 
ceci me regarde; » et an meme instant une nuée de 
balles éclatait sur son passage, frappant a mort ou bles
sant grievement quarante et une des perwnnes qni 
l'entouraient. Le Roi s'arrilta 1m moment; vit ses fils 
debout a ses cOtés, promena ses regards sllr les mon
rants, donna quelques ordl'es, et, montrant du doigt 
au duc de BrogUe, qui s'était rapproché de lui, l'oreille 
de son cheval percée d'une balle: 11 11 faut continuer, 
mon cher duc; marchons, marchons; 11 et il poursuivit 
en eifet la revue, au milieu des explosions d'indigna
tion et des acclamations incessantes de la gartle natio
nale, de la troupe et de la population. 

La nouvelle nous était venue a la Chancel1erie en 
me me temps qll'elle arrivait aux Tuilel'ies; mais le récit 
encore obscur de l'attentat, les bruits incertains déja 
répandus sur le nombre et les noms des victimes, l'ab
sence prolongée du Roi et de sa suite maintenaient et 
redoublaient les alarmes; les salons de la Chancellerie 
étaient pIeins des femmes, des meres, des sreurs, des 
filIes de ceux quí accompagnaient le Roí; on accourait 
de tous cótés pour demanderou apporlerdes nouvelles: 
ql1i était tué? qlli était blessé? que se passait-il a la 
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revue continuée? La dLÍchesse de Broglie arriva cher
ehnnt son mari; la Reine sejela dan s ses bras, ~touffant 
a grand'peine ses larmes. Toule eetle société ro-yale 
élait en proie a toutes les terreurs, a toutes les an· 
goisses du cceur humain, et personne ne savait bien 
encore quelle serait la mesure de ses douleurs. 

La vérité complete et précise, cruelle pour les uns, 
calmante pour les autres, fut cnfin connne. La revue 
terminée, le Roi arriva a la Chancellerie avec son cor
tége : autour de la famille ro-yale réunie el rassurée, on 
complait les perles, on répélait les noms de dix·huit 
nutres fami1les, les unes ¡Ilustres, les autres obscures, 
un maréchal, des généraux, des gard.es nationaux, des 
ouvriers, des femmes, une jeune fille,- toutes frappées 
du meme coup, toules en proie a la meme désolation. 
Aprr.s un court repos, le Roi el les princes ses fils re
monterent a cheval, a la porte de la Chancellerie : les 
bataillons de la garde nationale et les régiments de l'ar
mée défilerent devant eux, avec ces acclamations ar
dentes, melées de s-ympathie el de colere, que suscite 
dans les masses le spectacle d'un grand crime, d'une 
grande douleur et d'un grand péril. Le défilé terminé, 
tous se disperserenl, prihces el peuple; chacun re
tourna a ses lristesses el a ses affaires; le duc de Broglie, 
en se déshabillant, vit tomber de sa cravale une balle 
qui s'y était arretée apres avoir, sans qu'il s'en aper~ut 
au moment, emporté el ensanglanté le collet de son 
babit. La population affluait autour des Tuileries, sur 
le théatre de l'aUentat, a la porte des blessés connus; 
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et le soir meme, le Roi , la Reine et Madame Adélai'de, 

dans une voiture de ville, sans eseorte, allerent porter 

a la veuve du maréchal Mortier, la duehesse de Tré
vise, ces témoigllages de sympatbie qui borwrellt ceux 
qui les donnent plus qu'i1s ne consolent cellx qui en 

sont l'objeL 

L'horreur fut générale et profonde. Le public était 

indigné et attendri. Le crime avait été préparé et exé

cuté avec une inditrérence atroce. Toutes les cJasses, 

tous les rangs, tous les ages avaient été frappés. Les 

douleúrs royales el les douleurs populaires s'étaient 

confolldues. Le Roi avail déployé, au moment du péril, 

une fermelé imperturbable, et en riwoyant sa famillc, 

unc scnsibilité expansive. N111 homme n'a jamais eu un 

courage plus simple, plus exempt d'ostentation, moins 

empl'l'ssé a se faire remarquer el valoir. Des milliers 

de spectateurs avaienl vu el racontaient tous les dé

taíls, atfreux ou toue,bants, de l'événement. Huit jours 

apres, le [) aout, quatorze cercueils, portés sur quatorze 

chars fllnebres, précédés et sui vis d'un cortége hn

mense, gouvernement, garde nationalc, arméc, clergé. 

magislrats, corps savants, écoles publiques, les repré

sentants de la sücíété tout entiere, cheminerenl le 

long des boulevards, de la l)laee de la Bastille aux Inva

lides, a travers une population innombrable, passion

némcnt émue et silencíeuse. Le Roi, la Reine, toute la 

famille rople aUendaient et recurent le cortége· a 
l'hótel des Invalides. En présence de toutes ces gran

deurs divines et humaines, tous ces cercueils 'In'un 
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seul crime avait remplis de morts si d·ivers, descendi
rent l'un apres l'autre daos le meme caveau. La céré
monie terminée, quand ce peuple de spectateurs se ful 
écoulé, les jours suivants, au sein des familles, dans 
les lieux publics, partout oü se renconlraient Jes 
hommesqui n'avaienl rien a cacher, un sentiment 
unanime éclalail; c'était le cri général qu'un devoír 
impérieux commandait de meUre un terme aux aUa
ques, aux provocations, aux manmuvres qui suscilaienl 
de tels forfails et infligeaíent a la société de tels pé
rils, au Cffiur humain de telles douleurs. 

Le cabinet n'hésíla pas un instant a remplir ce de
voir. Le mal, c'était la provocatioll cOlltinue, tanlót 
audacieuse, taotót astuciellse, au renversement de 
l'ordre établi. Pour aUeindre a ce but, on s'arrogeait 
le droit de tenir et de remettre incessamment toutes 
choses en question, les bases me me dela société comme 
les actes de son gouvernement, le dl'oit primitif el 
fondamental des pouvoirs publics aus~i bien que leur 
conduile. C'étaít la ce qu'on appelait la liberté de l'es
prit humain et de la presse. JI fallait attaqucr et 
vaincre dans son príncipe ceUe prélention anarchique, 
apres l'avoir vaincue dans sa conséquence matérielle et 
armée,l'insurrection. 

Nous abordames de front l'ennemi. Les lois que nou~ 
proposames le 4 aoüt J835, et qui devinrent les lois 
du 9 septembre suivant, qualifiaientd'attentat a la 
súrcté de l'État toute altaque contre le pl'incipe et la 
forme du gouvernement établi en 1830, lorsque ceUe 
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aUaque avait pour bul d'exciter a la destruction ou au 
changement du gouvernement. Elles sandionnaient 
et garantissaient l'inviolabililé constitutionnelle du 

. Roi en punissant quiconqlle femit remontdr jusqu'it 
lui la responsabílité ou le blame des actes de son gou

vernement. Elles prenaient des précautions precises 
contre les diters moyens de dissimuler ces délits et 
d'én éluder la peine tout en les coÍllmettant, Elles re
glálent, dans les limites et" selon les conditions géné
rales illstitllée!! pat· laCharte, les peines aUacMes aux 
délits, les jurIdictions appelées a en connattre et les 
,fotmés de la procédure, de favon a assurer l'efficacité 
el la promptitude de la répression. 

Puur tout esprit libre et ferme, il n'y avait rieu la 
que de conforme aux traditiotls des naUOlls civilisées 
et aUx regles du comtnun boo sehll. e'est une dérisiol1 
de réclllther, au notn de la libet'té de l'csprit hurtli1Ííl, 
le drolt de nlettre incessámtnel1t en quesliol1 les 
institutíons fondamentales de l'Élat, et de confundi'é 
les méditations de l'intelligence avec les coups de 

la guerreo Il faut, a toute société humaine, des points ' 
fixes, des bases a l'abri de toute atteinte; mil État 
ne peut subsister en l'aír, ouvert a tous les vents 
el a tous les assauts. Qlland Dieu a, c()inme dit I'Écrl~ 
ture; liné le monde aux dist1utes des hommes, il 1::00-
naiss~it lfiS limites de leur puissah~e ; ii 5I1vitit coltlbii:!h 
elle serait vaine,:1u fOl1d, coutre sun reuvre, J1ieli1e 

4ualld elle en lroublerait la surface. Mais les Úluv1'es 
Jlltluaiu€s 80111 bIen aull'culent faibles et fragUes que 
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l'oouvre divine; elles ont besoin de garanties qu'elles 
ne trouvent pas dans leur force propre et native. Et 
quand la limite a été posée entre la diseussion seienti
fique et la guerre politique, e'est un devoir pour le 
législateur de ne pas se con ten ter de défenses vaines, 
et d'opposer aux assaillants des remparts solides. Les 
lois de septembre n'inventerent, pour réprimer les dé
lits dont elles proclamaient la gravité, aueune pénalité 
inoule et repoussée par nos mreurs, aucune j uridiction 
nouvelle et qui parut prédestinée il la rigueur ou a la 
servilité. La déportution, avec des conditions diverses, 
éti:tit des lors et sera de jour en jour plus aeceptée 
comme la peine la mieux appropriée aux crimes poli
tiques. La Cour des pairs faisait, depllis vingt uns, ses 
preuves d'indépendance et de modération en meme 
temps que de fermeté efficace. Les modificatioDs ap
portées dan s la procédure n'avaient d'autre objet que 
d'assurer la prompte répression du délitj sans enlever 
aux accusés aucun de leurs moyens de défense. Les lois 
de septembre ne portaient nuIlement les caracteres 
de lois d'exception et dé colere; elles maintenaicnt les 
garanties essentielles du droit, tout en pourvüyant aux 
besoins accidenfels et actllels de la société; définitions, . 
juridictions, formes, peines, tout y était combiné, non 
pour frapper des ennemis, mais pour que la justice 
publique fUt puissante et sufflt pleinement asa mission, 
en conservant son indépendance et son équité. 

La diseussion de ces 10is amena un exemple frappant 
de la déplorable faiblesse d'esprit et de creur qui, sous 
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I'ínfIuence des passions personneIles ou des clameurs 
extérieures, peut obscurcir les notions les plus cer
taines et les plus simples. En parlant de la peine de la 
déportation que l'opposition qualifiait d'atroce, je fus 
conduít a dire : ( On oublie conslamment dans ce débat 
le but de toute peine, de toute législation pénale. Il ne 
s'agit pas seulement de punir ou de réprimer le con
damné; il s'agit surtout de prévenir des crimes pareils. 
Il ne faut pas seulement mettre celui qui a commis le 
crime hors d'état de nuire de nouveau; il faut surtout 
emp/kher que ceux qui seraient tentés de commettre 
les memes crimes se laissent aller a cette tentation. 
L'intimidation préventive et générale, tel est le but 
principat", le but dominant des loís pénales. Il faut 
choisír, dans ce monde, entre l'intimídation des hon
netes gens et l'intimidation des malhonnetes gens, 
entre la sécurité des brouillons et la sécurité des peres 
de famille; il faut que les uns ou les autres aient peur, 
que les uns ou les autres redoutent la société et ses 
lois. Il faut le scntiment profond, permanent, d'un 
pouvoir supérieur toujours capable d'atleíndre et de 
punir. Dans }'intérieur de la famille, dans les rapporls 
de l'homme avec son Dieu, il y a de la crainte; il Y en 
a naturellement et nécessairement. Quí ne craint ríen 
bíentOt ne respecte rien. La nature tnorale de l'homme 
a besoin d'etre contenue par une puissance extérieure,' 
de meme que sa nature ph-ysique, son sang, tout son 
corps ont besoin d'etre contenus par l'aír extérieur, 
par la pression atmosphérique qui pese sur luí. Opérez 
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le vide autour du corps de l'homme; VOus verrez a 
l'instant toute son organisation ee troubler et se dé
truire. Il en est de merne de !la na\ure morale; il faut 
qu'un pouV'oir constnnt, énergique; redonlable, veille 
sur l'hornrne el le contienne; sans quoi, l'hotntne se 
Hvrera a toute l'intempérance, a toute la démence dé 
l'égoisme et de, la passion. ») II n'y avait la, a coup súr, 
qu'une vérité proclaméé par le bon sens général, et de 
tout temps adnüse par les publicistes et par les lnora
listes, comme une des bases fondamcntales de la légis
lation religieuse el civile. Les partís elles journaux en 
firent une prétention tyrannique el barbare; le mot 
intimfdation devint le synonyme d'iniquité préve11tive 
et de cruauté pénale; on l'écrivit, on le répéta a cóté 
de moJi nom éomme le terrible caraotere de rna politi
que. Et cornme il est utile d'apporter des -faits a l'appui 
des rnotí!, 011 en inventa pour établir que, ce que je 
disais, je le faisais aussi dans l'occasion; 011 dit, 011 
redit que, pendant les insurreetions de L-yon, en 183'1 
et en f834, j'avais donné; pour les réprimer; ( des or-' 
dres impitoyables. ») Le mensonge était grossier: 
en 1831, j'étais étranger au cabinet, et en 1834, je 
n'avais eu, par la nature de mes attributions, aneun 
ordre a donner a Lyon, et je n'en atail! en etfet donné 
aueun. Mais peu ilnporte la vérité aux passions enne· 
mies; la crédulité vient, pour elles.1 en aide au men
songe, et elles ne s'inquietent guero lJu'avee le temps 

la lumiere se fasse sur leurs assertions; le vro~ 

fit, et plus encore le plui¡;ir momenlané qu'elles 
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Y trouvent suffisent a leur vulgaire satisfaetion. 
Le dúc de Broglie se fit grand honneur daos ee dé

hat; il expliqua et défendit les lois proposées avee une 
franchise, une fermelé, une lucidité, une élévatiOlt 
d'idées et de langage qui firent, sur la Chambre, 'une 

i Illpression profonde. Il obtint, dans cette circomslance. 
le plus honnete et le plus utile des succes; iI donnu 
aúx partisans de la poli tique del;(~sistance la satisfae

tíon d'entendre prouver avec éclat qu'ils avaient raison, 
et il les affermit daos leur conviction en les laissant 
bien certains qu'i! était lui-meme profondément con
vaincu. Eu dépit des mauvaises velléités de la nature 
lllllllaillc, les hummes se plaisent a estimer en admi
rallt, el les partis ne Eont jamais plus animé s et plus 
fideles que lorsqu;ils se sentent honorés par le carae
tere et le talent de leurs chefs. 

Les lois de sep!embre une foís votées et promulguées, 
l'état des esprits dans le pays, a leur sujet, fut tres
melé et diverso L'opposition les avait ardetnment com
hattues; les uns, par hostilité radicale, routir1e ou pas
sion de parti ; les autres, avec une inquiétude sincere. 
Plus j'y réfléchis) plus je demeure convaincu que 
l'opposilion de ce temps a été constamment sous l'em~ 
pire f!'une double erreur; elle redoulait trop peu le 
mal et trop les remedes; elle n'nvait pas le sentiment 
juste des périls dont notre société était menacée par les 
Ídées fausses et les mauvaises passions qui fermentaÍent 

dans S011 seÍn; elle était infinimcnt trop prompte it 
• croirc les libertés publiques compromises ou meme 
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perdues. Les nations libres ont besoin de s'abriter sous 
# 

des constructions fortes, surtout lorsqu'elles ont déjil. 
longtemps vécu, et que leur longue vie a développé des 
éléments tres-divers et des situations tres-compliquées. 

Leurs liberté s y sont aussi intéressées que leur repos, 
car la liberté, dont les germes peuvent etre semés au 
vent des révolutions, ne s'enracine et ne grandit qu'au 
sein de l'ordre etsons des pouvoirs réguliers et du
rables. Le ferme établissement du gouvernement nOll

veau était pour nous, apres 1830, la premiere et essen
tielle condition de la liberté; el telle était la sitnation 
comme la nature de ce gouvernement qu'il ne pouvait 
faire courir a la liberté aucun risque sérieux. L'oppo
sition, je parle de l'opposition loyale et sans arrie('e
pensée, méconnut cet état général du pays; et son 
erreur était natureUe, car c'était ceUe d'Une partie con
sidérable du pa)'s lui-meme; il croyait sá santé politi
que plus forte qu'elle n'était réellement, et il repoussait 
comme ¡nutiles et presque comme injurieux la plupad 

des remedes qui lui élaient présentés. Aussi, en COIO

batlant les lois de septembre, l'opposition parlementaire 
ne manqua ni d'écho ni d'effet; et ces lois renconh'e
rent, hors des Chambres, le meme genre et a peu pres le 
me me degré de mécontentement et de bhlme qu'eHes 
avaient trouvés dans leur sein. 

En revanche, l'adhésion, non-seulement des amis 

déclarés de la politique de résistance, mais des speda
teurs impartiaux, fut prompte et décidée. Daos les dé
partemepts, la grande majorité des cooseils généraux, 



POLITIQUE INTÉRIEURE (1832-1836). 31'1 

élus par les classes les plus indépendantes comme les 
plus éclairées, et représentants tranquilles des senti
ments comme des intéreis locaux, s'empresserent de 
témoigner leur satisfaction de la fermeté franche du 
cabinet et des garanties qu'il venait de donner a la paix 

publique. On ne tarda pas a reconnaitre que ces garan
ties n'étaient ni oppressives, ni vaines: la presse en
nemie baissa de ton, sans cesser d'étre libre; ses vio
lenc~s et ses scandales furent plus rares et mieux 
réprimés; mais la discussion de la politique et des actes 
du pouvoir demeura ouverte et vive. Mises a l'épreuve 
de l'expéricnce, les lois de septembre ont, pendant 
plusieurs années, efficacement protégé l'ordre public, 
et a coup sur elles n'ont pas détruit la liberté. 

L'Europe fut frappée du spectacle qu'offrait alors la 
France. Le tranquiUe courage et la présence d'esprit du 
Roi, au moment de l;attentat, étaient fort admirés; 011 

parlait de la main visible de la Providence qui l'avait pré
servé,lui et ses fils, dans cet immense péril. Treize ans 
plus tard, quand le gouvernement de 1830 n'existait 
plus, un vieux tory de ma connaissance, légitimiste 

déclaré pour la France, M. Croker me disait a Londres: 
«( Apres l'attentat de Ficschi, quand je vi~ par quelle for

tune le roi L0l!is-Philippe ! avait échappé, et avec quelle 
vigueur son gouvernement défendaitla société mena
cée, je le crus, pour la premiere fois, destiné a fonder 
en France le régime constitutionnel et sa dynastie. » La 
Providence se réservait de nous apprendre qu'il faut 
de bien autres conditions que le courage et la bonne 
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conduile de quclques hommes ponr meUre fin au\ 
révolutioIls ~t fonder un gouvernement. 

Pendant les quatre mois qui 8'éeoulerent entre la 
promulgation des lois de septembre et l'ouverture de 
la session de 1836, la situation du cabinet fut forte et 
tranquille; aucun grand événement ne vint nous trou
bler, aueun dissentiment intérieur ne nous embarras
sait dans le travail régulierdu gouvernement. Le proces 
de Fieschi et de ses complices, la conclusion du pro
ces des insurgés d'avril, les négocialions relatives a 
l'exécution du traité des 2lJ millions entre la France et 
les Élats-Unis, les mouvements diplomatiques de YEu
rope, les erises révolutionnaires de I'Espagne, la prépa
ration des projets de loi qui devaient etre présentés aux 
Chambres dans la session prochaine nous occupaient 
sérieusement sans HOUS susciter dans le présent allcune 
complication filcheuse, pour l'avenir aucune grave in
quiétude. Un seul incident me donna a prendre une 
résolution qui pouvait enlrainer, pour moi, une res
ponsabilité délicate. Le maréchal Clauzel, alo1's gon
verneur général de l' AIgérie, préparait une expédition, 
clans l'intérieur de la province d'Qran et sur Mascara. 
Le duo d'Orléans désirait ardemment alIer en Afrique 
et y prendre part. Son désil' rencontrait dans le cabine! 
beaucoup d'objedions; on se soueinH pen d'exposer 
l'héritier de la couronne a de graves périls dans une 
entreprise sur une terre ineonnue et sans nécessité po
litique. On dontaii que le maréchal ClauzeI vil ayec 
plai¡.;ir la présence du prince a l'armét~ el OH craignait 
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entre em que\4ue embarr'as. Le {{oi me parla du déilir 
de son fils: « désir hien naturel, me dit-il, etqu'il tout 
prendre il est bon de satisfaire; quelles que soient les 

, chances, il fallt que JUon filIO vh.rc avec l'armée et s'y 
fassa lIonneur. A,idez-nlOi a lever les obstades qu'il 
rencontre; soyez favorable, dans le oonseil, a SOn dé
part pour l' Afrique ; H vous en sauta bea?coup de gré, 
etie qésire qu'i\ soí\ bien pour vous. » Le I\oi avait rai
so.n: l'activité, rempressement a servir le pays, il s'en 
faire connaitre et a s'y d istinguer, sont le devoir el font 
la fortune des princes. J'appuyai aupres de mes colle
gues, en particulier et dans le conseil, la proposition du 
départ du duc d'Orléans pour l'expéditiop. projetée. En 
s'y rendant, il devait passer par la Corse, s'y arre ter 

quelques jours, et S'1 montre.- attelllíf allX besoins de 
cette terre si négligée du maitre qu'elle avait donné a 
l'Europe. Il partít en effet <lana les dernicrs jours q' oc
tollre, ei le 26 novembre suivant, au moment de se 
meUre en marche avec l'armée pour Mascara, il m'é
crivait d'Oran : 

« Je ne puis partir, Monsieur, pour l'expédition quí 
doit compléter un voyage que je vous dois d'avoir en
trepris, sans vous remercier de nouveau d'avoir senti 
que fintéret de mon avenir, autan! que le devoir de ma 
position, m'appelait parto"t OU l'armée avait une tache a 
accomplir. -J'ai la confiance que le résultat de mon 
v~yage ne pourra d'aucune fa~on vousfail'e regretter 
d'avoip donné votre adhésion a mon projet; et je sais 
que, tont en me condllisant de maniere a me concilier 
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l'estime de l'armée, je dois éviter ce qui, plus tard, 
pourrait faire peser des reproches spécieux sur la res
ponsabilité du gouvernement. 

« Je n'ai point la place de consigner, dans une lettre 
écrite a la hate et au moment de monter a cheval, les 
observations nombreuses que j'ai cherché a recueillir 
avec impartialité sur l'état de notre marine, sur la 
Corse, et sur l' Afrique ; mais j e ne puis laisser échapper 
cette occasion de vous dire que je n'ai eu qu'a me 
louer, sous tous les rapports, de la maniere d'etre du 
maréchaI Clauzel a mon égard. Je me suis efforcé pour
tant de ne point laisser influencer, par l'accueil que j'ai 
re!(u ici, le jugement que je devais porter sur l'état de 
ce pays; et j'ai dü reconnaitre que des résultals impor
tants, et auxquels, vous le savez, j'éiais loin de m'at
tendre, avaient déja été obtenus par le maréchal. II a, 
éteint toute dissidence politique; il représente convena
bIement et fait respecter l'autorité royaIe, et l'esprit 
de partí n'existe plus dans la population que sa compo
sition" y rendait le plus accessible. Les troupes ont re
pris confiance en Ieur chef el en elIes-memes, et sous 
le point de vue militaire la situatioll est tres-satisfaisante. 
Quant a la direction générale de son commandement, 
je crois pouvoir affirmer que le maréchal a compris" 
maintenant ce qu'il Callait pour etre soutenu par le 
gouvernement; et il veot le Caire, meme vis-a-vis des 

colons. Je pense meme qu'ila sen ti qu'il deviendraitné
cessaire de diminuer dans quelque temps les charges ex
cessives que nos possessions arriéaines font peser sur la 
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France; ct fai eu occasion de discuter avec lui un plan 
de gouvernement de la Régence d' Alger que je désire 
vivement soumettre et faire approuver au Roi et a ses 
minislres á mon.retour a Paris. Je serai au plus tard le 
18 ou le 19 décembre a Toulon,- et d'ici la, je vous 
prie, llionsieur, de recevoir l'assurance de tous mes 
sentiments pour vous. )) 

L'expédition atteignit pleinement son but; Mascara 
fut occupé; le duc d'Orléans se fit grand honneur, 
dans l'armée et aupres de ses chefs, par son inteHi
gence aussi prompte et aussi brillante que sa bra
voure; et le 19 décembre, comme il me l'avait an
noneé, il débarqua a Toulon, charmé d'avoir fait avec 
succes ce premier pas dans sa vie militaire en Afrique, 
et gardanl un bon souvenir qe mOIl intervention pour 
lui dans celte occasion. 

Le me me jour, a dix heures du soir, un convoi plus 
que modeste, presque un convoi de pauvre, suivi seu
lement d'un frere, d'une sreur et d'un pretre, traver
saH París transportant dans une église de village, pres 
de Bordeaux,.le cercueil d'un.grand homme de bien, 
grand citoyen dans les jours de péril supreme, e.t quel
quefois grand orateur dans les débats politiques. L'an
cien président de la ChambÍ'e des députés, le minis
tre de Louis XVIII,· M. Lainé était mort a I'aris ]e 17 
décembre, et c'était selon sa derniere volonté qu'il était 
conduit, sans le moindre appareil, a sa derniere de
meure. En 1830, apres la révolution de Juillet, il se 
tint d'abord a l'éeart, portant, par vraie trislesse comme 

1'. III. 21 
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par convenance, le deuil-de cette ancienne royauté 
qu'il avait servie pendant seize ans, sinon avec un es
prit politique clairvoyant et ferme, du moins avec 
un patriotisme sincere, une modération généreuse 
et un cOllrage mélancolique qui s'élevait parfois a de 
beaux mouvements d'éloquence. Quand il vit la nou
velle monarchie établie et luUant contre l'anarchie, des 
le 17 septembre 1830, il vint silencieusement prendre 
son siége dans la Chambre des pairs; et depuis ce jour 
jusqu'il. sa mort, il s'acquitta scrupuleusement de tous 
ses devoirs politiques, sans sortir, pour aucun autre 
motif, de la retraite il. laquelle il avait voué la fin de sa 
vie. C'était une ame tres-noble, facilement émue, triste, 
et dont les instincts, plus grands que ses idées, s'éle
vaient, avec un touchant mélange de simplicité morale 
et de pompe oratoire, jusqu'il. la vertu éloquente. n 
avait dan s l'esprit peu d'originalité, peu de vigueur, 
des aspirations hautes plutOt que des convictions clai
res, et son t¡llent, qui manquait de précision au fond et 
de pureté dans la forme, ne laissait pas d'etre toujours 
élevé, animé et sympathique. L'ordre et la liberté, le 
Roi et le pays ont eu des conseillers plus profonds et 
plus efficaces, jamais un ami plus dévoué et un servi
teur plus digne. J'ai souven( pensé et agi autrement 
que M. Lainé j depuis 1830, je ne l'ai plus rencontré 
que rarement; mais soit dans mes rapports avec lui, 
soit en regardant de loin sa conduite et sa vie, je lui ai 
toujours porté une profonde estime, et je prends plai
sir il. rendre aujourd'hui il. ~a mémoire un bommage 
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qu'en 1835 j'aurais volontiers rendu a son cercueil. 
La session s'ouvritle 29 décembre 1835 sous des aus· 

pices favorables; aucun trouble violent et prochain ne 
mena~ait le pays; aucune question vitale ne pesait sur 
le gouvernement; la confiance renaissait, les libertés 
publiques se déployaient au sein de l'ordre que ron 
commen<;ait a croire effeetivement rétabli: «( J'esP.ere, 
dit le Roi' en- ouvrant la session, que le moment est 
venu, pour la Franee, de recueillir les fruits de sa 
prudenee et de son courage. -ÉcIairés par le passé, pro
fitons d'une expérienee si eherement aequise; applí
quons-nous a calmer les esprits,' 11 perfedionner nos 
lois, a protéger, par de judicieuses mesures, tous les 
intérets d'une nation qui, apres tant d'orages, donne au 
monde civilisé le salutaire exemple d'une noble modé
ratíon, seul gag e des succes durables. Le soin de son re
pos, de sa liberté, de sa grandeur, est mon premier de
voir; son bonheur sera ma plus chere récompense. J) 

Deux jours apres, 1\1. Dupin, réélu président de la 
Chambre des députés, disait en preuant possession du 
fauteuil : «( Si, dans les précédentes sessions, les agita
tions du dehors ont quelquefois réagi jusque dans eette 
enceinte, je n'en doute pas, la paix profonde;quilregne 
dans l'État étendra sur nous sa salutaire influence. La 
lutte sera toute parlemenlaire; elle sera digne; les in
térets du pays seront noblement et librement débattus; 
les rivalités, s'il s'en éleve, ne seront inspirées que par 
l'amour du bien public j chacun voudra remporter ehez 
soí le sentimentd'un devoir généreusement aceompli. ) 
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Le U janvier 1836, M. Humann proposa a la Cham
bre des députés les lois de finances. Des le début de 
son discours, en exposnnt les besoios et les re&sources 
de l'exercice 1837,11 pré¡lenta comme nécessnire, légi
time, opportune, et, sinon comme immédiate, du moins 
comme imminente, la mesure que M. de VilleIe avait 
tentée sans succes en 1824, le remboursement ou la ré
duction des rentes. La Chambre accueillii ses paroles 
avec une faveur marquée, et nous, au banc des minis
tres, nous les entendimes avec une extreme surprise. 
Bonne ou mauvaise, une telle mesure était évidemment 
trop grave pour etre annoncée sans l'examen appro
fondi et l'assentiment formel du cabinet ; elle n'y avait 
€té ni décidée, ni me me mise en délibération; la, dé
marche qui s'accomplissait en ce moment était le fait 
du ministre des finances seul; ni le Roi, ni les autres 
membres du cabinet ne l'avaient acceptée ni connue. 

Bien des spectateurs a cette époque et plusieurs his
toriens depuis lors ont vu lil un acte perfidement 
p"émédité, une intrigue ourdie pour diviser, dis
loquer et renverser le cabinet, intrigue dont M. Hu-

'" mann aurait été l'instrument crédule et involontaire. 
e'est mettre dans la politique plus de comédie machia
vélique qu'il n'y en a réellement, quoiqu'il y en ait 
beaucoup. M. Humann n'était ni un instrument ni une 
dupe; il n'avait, pour son propre compte, nuI mauvais 
dessein envers le cabinet dont il partageait sincerement 
les vues géoérales, et il oe fut nullement, dans cette 
occasioll, l'aveugle agent desdesseinsd'autrui. Profon-
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dément convaincu de la légalité et de l'utilité de la 
conversion des rentes, il avait, en 1824, appuyé M. de 
VilleIe dans cette tenlative; plus tard, soit avant, soit 
depuisson entré e dans le cabinet, il s'était plusieurs 
fois expliqué dans le meme sens ; peut-etre meme, en 
préparant le budget de 1837, avait-il reparlé de son idée 
a quelques-uns de ses collegues; mais il n'en avait ja
mais proposé au conseil ni l'adoption formelle, ni l'exé
cution prochaine; illa développa dans son exposé des 
Iflotifs pour se donner a lui-meme une grande satisfac
tion et pour poser la base d'un budget normal auquel il 
avait hate d'arriver. C'était un esprit it la fois profond 
et gauche, obstiné et timide devant la contradiction, et 
persévérant dan s ses vues quoique embarrassé a les 
produire et a les souteni~Il tenait beaucoup a accom
pUr, pendant son ministere, quelque acte important et 
qui lui fU honneur: « Que voulez-vous? disait M. RO'Yer

Collard, qui ne se refusait guere un peu d'ironie envers . 
ses amis, M.' Guizot a sa loi sur l'instruction primaire, 
M. Thiers sa loi sur l'ach~vement des monuments pu
blics; Humann aussi veut avoir sa gloire. )) En tenant, 
sur la conversion des rentes, un langage officiellepJ.ent 
positif et pressant, M. Humann en dit beaucoup plus 
qu'il n'avait osé en dire d'avance au Roi et a ses colle
gues; mais il ne formait point le propos délibéré de 
les engager a tout risque et sans leur aveu; il marchait 
a son but avec un mélange de précipitation et d'em
barras, mais sans arriere-pensée déloyale. Il y eut la, de 
sa part, une imprudence un peu égoiste et sournoise, 
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mais point d'intrigue, ni de complaisance secrete pour 
les intrigues qui s'agitaient autour du cabinet. 

Quoi qu'il en fUt, un tel acte et la situation qu'iI fai
sait au Roi et au cabinet n'étaient pas supporlabIes; la 
dignité des personnes et l'barmonie intérieure du gou
vernement en étaient également compromises. Nous 

. nous en expliquames nettement avec M. Humann. II 
sentit la portée de ce qu'il avait fait, nou~ en exprima 
son regret en persistant dans ses vues, et donna sa dé~ 
mission. Le comte d' Argout, gouverneur de la Banque, 
lui succéda immédiatement dans le ministere des fi

nances. 

Restait la question meme que lU. Humann avait 
soulevée, qu'il n'emportait pas en se retirant, et sur 
laquelle le cabinet était oblilJé de prendre sans déJai un 
parti. Nous étions prévenus que des ínterpellations 
nous seraient adressées a ce ~ujet, non par l'oppo
sition, mais par l'un de nos plus sinceres amis, 1\1. Au
gustin Giraud, car la conversion des rentes avait, daos 
nos propres rangs, des partisans aussi cbauds que 
parmi nos adversaires polítiques. Notre sitllation était 
délicate. Le Roí était vivement opposé a la mesure qu'il 
regardait comme injuste en soi, contraire it la bonne 
foi publique, nuísible a son gouvernement, et dont il 
contestait me me la lég'alité. La plupart d'entre nous 
pensaient, au contraire, que la mesure était légále en 
·principe et bonne a prendre des qu'elle deviendrait 
opportune, mais que l'opportunité n'existait pas encore 
et qu'il falJ;lit l'attendre. Nous résolumes de n'aborder 
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la question au fond que si elle devenait, dans la Cham.., 
bre, l'objet d'unc propositíon formelle, et de décIarer 
en attendant que le cabinet était décidé, d'une part a 
ne point proposer lui-meme, dans la session actuelle, 
la conversion des rentes, d'autre part a ne contracter, 
sur l'époque ou cette mesure pourrait etre adoptée, 
aucun engagement positif et a jour fixe. Ce fut la le 
langage que tint le duc de Broglie en expliquant, dans 
les termes les plus amicaux, notre dissidence avec 
M. Hurnann, les rnotifs de sa retraite et le regret que 
nous en ressentions. Tant de réserve ne convenait pas 
aux partisans impatients de la conversion des rentes; 
ils vOlllaient que sur-Ie-champ le cabinet adoptat la 
mesure en principe, dit pour quelles raisons illa ju
geait momentanément inopportune, et indiquat pour 
quel temps il en espérait l'opportunité. On se plaignit 
que le duc de Broglie ne se fUt pas, disai!-on, expliqué 
assez cIairement. 11 assigna de nouveau les limites 
comrne les raisons de sa réserve, et en répétant les 
termes memes dont il s'était ser~i pour répondre a 
l'interpellation qui nous était adressée, il adressa a son 
tour aux questionneurs ceUe question: « Est-ce clair? ») 

Rien n'était plus cIair en eITet que ses paroles, ni plus 
sensé et plus loyal que la conduite qu'il tenait au nom 
du cabinet : c'est précisément dans les questions ern
barrassantes et douteuses que le premier devoir des 
hornrnes qui gouvernent est de dire franchement ce 
que, dans le présent, ils veulent ou ne veulent pas faire, 
et de réscrvcr, póur l'avenir, leur droit de délibérer et 
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de se résoudre selon les nécessités ou les convenances 
des temps. Le duc de Broglie pratiqllait, en agissant 
ainsi, la seule politique digne d'un gouvernement 
sérieux en face d'un pays libre. Il ne pressentit pas. 
bien la disposition de la Cbambre et l'etfetde ses paroles 
quand il termina sa réponse par ce tour un peu sec et 
moqueur: ( Est-ce clair?») Je n'ai rencontré nui 
homme qui, dans ses rapports soH avcc les assemblées 
publiques, soit avec les individus isolés, fUt plus scru- . 
puleusement appliqué a bien agir et moins préoccupé 
de piaire La Chambre fut piquée de cette attitnde et 
de plus en plus échautfée dans son désir de peser forte
ment sur le cabinet pour que la conversion des rentes 
fUt, sinon immédiatement accomplie, du moins ré
soIue en príncipe et annoncée pour une époque pro
cbaine. Trois propositions formelles furent déposées a 
ce sujet, et la principale, celle de M. Gouin, accueillie 
par les bureaux de la Chambre, devint, les 5 et 6 fé
vrier, l'objet d'un débat solennel. 

Des membres du cabinet, M. Tbiers et M. Duchatel 
furent ceux qui y prirent la principale parto Avec l'in
ventive et souple l'ectitude de son esprit, M. ThÍers 
traita la question sous toutes ses faces: au nom du 
cabinet tout entier, il reconnut non-seulemellt que la 
réduction des rentes était légale et utile pourl'État, 
mais encore qu'elle seraít inévitablement amenée par 
le temps. Il exposa ensuite combien, si elle s'opérait 

. soudainement, elle serait peu équitable et dure, ce 
qu'il y avait d'exagéré dans les avantages qu'on s'en 



l'OI.lTIl){,E rXTJ::HIEl'fU: (18:i'l-18:lfi;. :129 

promettait, et qucls rn pOl\l'raient Nrc les illconvé
nients si elle était entreprise au miliell d'llne situation 
nagucrc oragcuse et a peine raffermie. Sa eonclusion fut 

- aussi modesto que sa diseussion avait été lucide ; il se 
borna a demander l'ajournemcnt de la propúsition. Par 

des considérations plus spécialement financieres, 
M. DuehRtel soutint, et sur le fond de la mesure et sur 
la eonvenance de fajournement, la meme politiqueo 
Mais, par des motifs tres·divers, la Chambre était for
tement prévenllc ; les nns voulaient établir immédiate
ment, et a tout prix, l'équilibre dll bndget; les autres 
avaient, contre les eapitalistes et les rentiers de Paris, 
une secrete humenr; le goút des plans !le finan ces, les 
jalousiesde province, les engagements d'amour-propre, 
les intrigues de parli, les raneunes et les ambitions 
personnelles se joignirent aux cfforts de l'opposition 
eontre la demande de l'ajournement; elle fut rejetée 
a deux voix de majorité, et le cabinet, décidé a ne pas 

. accepter un tel échec, porta aussitót au Roi sa dé
mission. 

Dix jours apres ce vote, un dépnté absent, et l'un des 
plus indépendants comme des plus judicieux, M. Jouf
froy m'éerivait de Pise, ou la maladie le retenait en
eore : « Le Journal des Débats arrivé hier .vient de me 

faire eonnaitre la belle décision de la Chambre sur la 
proposition de M. Gonin et la retraite du cabi~et. Je ne 
suis pas encore revenu de la surprise que me cause 
cet étrange événement. Renverser un cabinet qui, 
depuis trois ans, fait face a l'ennemi, au moment ou il 
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a achevé de le vainere et ou, grace a son énergie, la 
cause de l'ordre est sauvée; le renverser apres avoir 
marché avec lui dans les moments difficiles, et triom
phé avec luí; le renverser a propos d'une question de _ 
finances inexécutable cette année, inexécutable l'année 
prochaine, paree qu'il dit qu'il faut prendre six mois 
pour y réfIéchir; le renverser enfin parce qn'il hésite 
sur une mesure dont la justice est douteuse, c'est une 
absurdité qui n'a pas de nom et qui révele une absence 
d'esprit politique incroyable. Je suis affligé pour la 
Chambre, affligé pour mon pays d'un tel acte; iI étonne 
ici tous les hommes sensés et leur para!t inexplicable. 
Il ne l'est pourtant pas pour ceux qui connaissent notre 
Chambre comme je la connais, et je vois bien d'ici 
comrn,ent et de quoi s'est formée la majorité des 194 
contre 192. Mais précisément paree que je le sais, je 
ne concois pas quel profit retireront de la dissolution 
du cabinet ceux qui l'ont amenée; composée comme 
elle l'est, il me semble douteux que cette aggloméra
tion puisse rester unie jusqu'a la formation d'Ufl ca
binet nouveau, et iI m'est démontré qu'elle ne le créera 
que pour le déchirer. Le Roi ne pent aller au sein du 
tiers-parti. Les deux oppositions ne soutiendront pas 
trois mois lID ministere du tiers-padi. n faudra done 
qu'il meure, comme il a déja fait, ou qu'il s'abjure et 
se fasse semblable a la ci-devant majorité, a laquelle 
il restera toujours susped paree qu'il l'a désertée, et 
dont les membres sortants de rancien cabinet reste
ront toujours les chefs. Ainsi il vivra sous la protection 
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et par la grace des vaincus, ce qui le rendra ridicule. 
Je comprends mal une telle situation; je n'en voudrais 
a aucun prix; et si les membres du cabinet tombé 
restent unís, elle ne sera pas longlemps tenable. Mais 
quelle mauvaise aventure pour le pays en présence de 
la questiop. d'Orient, de la guerre civile d'Espagne et 
de l'affaire des États-Unis! ») 

M. Jouffroy avait, je erois, pleinement raison, et dan s 
son jugement sur la crise naguere accomplie, et dans 
son appréciation des cbances de l'avenir. Si les mem
bres du cabinot tombé, qui, depuis plus de trois ans, 
pratiquaient la meme politique et qui venaient de suc
comber ensemble en soutenant la meme cause, étaient 
resté s unis apres leur chute comme ils l'avaient été au 
sein du pouvoir, s'ils s'étaient refusés a toute sé para
tion dans leur retraite comme ils s'étaient défendus 
de toute discorde dans le gouvernement, ils auraient 
certainement ramené bientOt le succes de leur poli
tique, et fait faire au gouvernement représentatif un 
grand pas vers son régulier et complet établissement. 
Mais les dispositions et les résolutions qu'eut exigées 
une telle conduite ne se rencontraient point chez plu
sieursdcs hommcs dont le concours y eut été néces
saire, et l'espérance de M. Jouffro-y était un reve que 
les faits ne devaient pas tarder a démentir. 

Le roi Louis-Philippe était fórt capable d'avoir une 
idée fixe, une résolution ilermanente, et de la mainte
nir ou de la reprendre a travers les difficultés variables 
des circonstances. Ill'a bi~n prouvé par son constant 



3:H CIL\PITRE XXI. 

et eff1cace atlaclwmcnt, dans les affaires cxlórieurcs á 

la paix européenne, et pOlIr l'in térieur ú l'ordre légal. 
S'il eut été aussi convaincu que la solide union des di
verses nuances qui avaicnt formé le cabinet du 11 oc
tobre 1832, et de leurs principaux représentants, était 
nécessaire it la su reté de son treme et au succes de son 
gouvernemen:t, il aurait employé, á maintenir ou a ré
tablir cette union, sa constance comme son savoir-faire, 
et il"y aurait probablement réussi. l\iais le Roi n'avait 
point de conviction semblable; il était porté it croire 
que, par lui-meme, il suffirait toujours pour faire 
prévaloir la bonnc poli tique, et quand iI s'agissait de la 
formation ou de la chute des cabinets, iI cédait quel
quefois a ses gouts personnels, a ses préventions ou 
il ses convenances du moment, bien plus qu'ilne l'eut 
fait s'il eut eu constamment en vue la nécessíté de 
tenir groupées et agissant ensemble autour de luí 
toules les force s vitales de son gouvernement. J'ai déjá 
dit comment et par <{ueUes causes iI portait au duc de 
Broglie plus d'estíme et de confiance que de faveur. 
Qlland, sur la qllestion de la conversion des rentes, 
éclata la crise ministérielle, diverses circonstances ag
gravaient encore, dans le Roí, cette disposition : quel
ques-uns des diplomates européens, entre autres le 
prince de Metternieh et le baron de Werther, ministre 
de Prusse a P,aris, avaient eu, avee le due de Broglie, 
de petits différends qui leur avaient laissé, pour lui, 
un seeret mallvais vouloir. Le prince de Talleyrand 

qlli, dans sa retraite, conservait, allpres du Roí, des 
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habitudes d'intirnité et d'infIucnce, n'avait pas oublié 

son dernier dissentimcnt ayec le duc de BrogUe á 

pro pos du vague projet d'alliance offensive et défensive 

avec l'Angleterre, el lui en gardait quelque humeur. 

De tous ces fails résullaient, autour du Roí, un lan

gage, un travail quotidien peu favorable au duc de 
BrogUe; on le représentait comme assez souvent in
commode, quelquefoiscompromeftant, el, en tout 

cas, point indispensable. En ma/'s 1835, le Roi ne s'élait 
pa¡: décidé sans peine a le rappeler an déparlernenl des 

alfaires étrungeres; en févrjer 1836, i11' en vit sortir 

sans regret. 
Lojn de rien faire ou de rien dirc qui le sépa/'iit de 

ses collegues dans le cabinet, M. Thiers avait ferme

ment sOlltenu, a propos de la conversion des r~ntes 
comme en toute autre occasion, leur politique com
mune; il ne· pouvait elre taxé de défeclion cachée ou 

seulement de mollesse; il avait agi aussi loyalement 
qu'utilement. Pourtanl iI conservail loujours quelque 
crainte d'étre trop inlimement uni aux doclrinuires, et 

quelque soin de s'en distingue/'. La rentrée du duc de 
Broglie en 1835, comme présidcnt du conseil, lui avail 

laissé une impression de contrariété et de malaise qui 
n'ioflua poiot sur sa cooduite taot que le cabioel resta 

debout, mais qui le disposa a se coosidérer, apres notre 
chute ~_ comme dégagé de tout líen et libre de suiv/'e á 

part sa propre destinée. Il était las du ministere de 

l'intéríeur et ne cachait pas son goüt pour le départe
ment des affaircs étrangeres. A la cour, dans le monde 
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di plomatique, dans les salons, les poli tiques {leu favo-
rabIes au duc de Broglie ne manquaient pas de flaUer 
ce gout de M. Thiers, et de satisfaire ainsi ieur mauvais 
vouloir pour le ministre qui leur déplaisait en se pré-

~ 

parant le bon vouloir de son suceesseur. Il cut fallu, 
de la part de M. Thiers, une conviction profonde 
de la néeessité des liens qui avaient uni le cabinet du 11 
oetobre et une forte résolution de les maintenir a tra
vers les di"verses ehanees de la fortune. Ni eette con

viction, ni eette résolution ne se rencontraient en lui, 
pas plus que dans le Roi. 

Quelle qu'en dut etre l'issue, la erige était flagrante; 
le Roi se mil a l'omvre pour fórmer' un cabinet. Il 
appela successivement M. HUI!lann, M. Molé, le maré
chal Gérard, M. Dupin, M. ~ass! , M. Sauzet. Les trois 
premiers déclinerent formellement l'invitation du Roi; 
¡ls croyaient plllsieurs des ministres tombés nécessaires 
au gouvernement, et ne se jugeaient pas en mesure, soit 
de les retenir dans un eabinet nouveau, BOit de se pas
ser de leur coneours. Les trois derniers, appelés ensem
ble et a plusieurs reprises aux TlIileries, se dirent prets 
a servir le Roi et le pays, mais ne voulllrent pas entre
prendre de form~r eux-memes un minístere; ils don
nerent au Roí le conseil d'en charger spécialement un 
homme politique qui deviendrait le présídent du eabi
net futur, role auquel, selon le dire de lU. Dupin, 
aueun d'eux ne préteñdait. Le tiers-parti se souciait pen 
de renouveler l'épreuve du ministere des trois jours. 
Dans ces divers elltretiens, le Roi tit l'éloge du cabinet 
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tombé, exprima le vif regret que lui laissait sa 
re traite , et n'insista pas beaueoup pour que M. Dupin 
et ses amis en devinssent les sueeesseurs. 

C'était autour de M.Thiers et sur lui-meme que se 
faisait un travail sérieux pour reeonstruire un cabinet; 
e'était sur lui que le Roi eomptait pour maintenir l'an
cienne politique en en faisant un peu fléehir les appa
renees, et pour éluder ou du mOlns ajourner la rédue- . 
tion des rentes sans s'y refuser, dans le présent, aussi 
nettement que l'avait fait le due de ErogUe. Des per
sonnes importantes a la eour, bien des députés du 
tiers-parli ou meme de l'opposition pressaiBntM. Thiers 
de se prCter a eette eombinaison, et lui promettaient 
leur c?ncours. M. de Talleyrand l'approuvait haute
ment, dans le monde diplomatique comme aupres du 
Roi, et par des paroles élégamment flatteuses, il eneou
rageait M. Thiers a l'entreprendre. M. Thiers hésitait; 
illui en eoutait de se séparer 'de ses anciens collegues 

• et de tenir une conduite autre que la leur; il avait 
éprouvé leur Joyauté et leur eourage ; il savait ce 'que, 
malgré les cJameurs de partí, ilsavaient de eonsidération 
et d'influence dans le pays comme dans les Cham
bres; il ne prévoyait pas san s inquiétude les dissenti
ments qui naissent et se développent presque infailli
blement entre les hommes quand leurs situations 
deviennent tres-diverses. Il fit des efforts répétés pour 
déeider M. Dueh:ltel a rester avee lui dans le nouveau 
cabinet; illui offrit de lui laisser la désignation de deux 
ministres et de me proposer l'ambassade d' Angleterre. 
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M. DucMtel refusa péremptoirement; il ne voulait ni 

accepter, pom la politique jusque-la pratiquée, un 

drapeau et des alliés plus iucertains, ni se séparer de 

ses intimes amis. Apres quinze joms de fluctuation, 

M. Thiers se décida ellfin, et le Moniteur du 22 février 

1836 annon~a la formation du nouveau cabinet. M. 

Thiers le présidait comme ministre des affaires étran

geres; trois membres du cabinet précédent, le maré

chal Maison, l'amiral Duperré et le comte d'Argout 

continuaienl d'y siéger; trois députés du tiers-parti, 

MM. Passy, Pelet de la Lozere et Sanzet, y entraient 

comme ministres du commerce, de l'instruction pybli

que et de la justice; le comte de Montalivet, investi de 

la confiance particulii~re dll Roi et qui avait nagtlere 

courageusement !;outenll la politiqne de résistance, fllt 

chargé du ministere de l'intérieur. 

Le lendePlain du jOllr ou la formation du nouveau 

cabinet fut décidée, au moment ou elle paraissait dans 

le llfoniteur, je re~us de M. Thiers ce billet: 

« Mon cher monsieur Guizot, je n'ai pas eu le temps 

d'aller vous annoncer hiel' soir notre constitution dé

finitive, cal' nous sommes sortis fort tard des Tuileries. 

Les événements nous ont séparés; mais ils laisseront 

subsister, je l'espere, les sentiments qu'avaient fait 

naitre tant d'années passées ensemble, dans les m~mes 

périls. S'il dépend de moi, il restera beaucoup de notre 

union, cal' nous avons encore beaucoup de services á 

rendre it la meme cause, quoique placés dans des si

tuations diverses. Je ferai de mon mieux pour qu'¡¡ en 
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soit ainsi. J'irai VOUS "oil' des que j'aurai suffi an:'\. 
nécessités du premier moment. )} 

Je 'lui répondis sur-le-champ: 
« Mon cher ami, vous avez toule raison de croire a 

la durée des sentiments qu'a faH naitre entre nous une 
si longue communauté de travaux et de périls. J'ap
partiens a la cause que nous avons soutenue ensemble. 
J'iriü oil elle me mimera, et je compte bien vous y re
trouver toujours. Adieu, J'irai vous voir des que je 
vous supposerai un peu de loisir. ») 

JI y a, dans toute grande entreprise humaine, une 
idée supérieure, souver~ine, qui doit etre lfl point fixe, 
l'étoile dirigeante des hommes appelés a y joner un 
role. En 1832, et il travers bien des difficultés de sUua
tion, de relations, d'habitudes, de caractere, c'était une 
idée de cet ordre qui avait présidé a la formation du ca
bjnet du 11 octobre. Acteurs, conseillers ou spectateurs, 
tous ccux qui avaient pris par~ a l'événement avaient 
sentí que l'union et l'action commune des hommes déja 
éprouvés dans le travail du gouvernement monarchique 
et libre étaient l'impérieuse condition de son sucees, Ce 
sentiment avait surmonté toutes les hésitations, tous les 
obstacles et déterminé toutes les conduites. Sentiment 
parfaitement sensé et clairvoyant, ear les grandes mu
vres et les bonnes causes n'ont jamais échoué que par 
la désunion des hommes et des partís qui, au fond, for
maient les memes vmux et avaient pour mission de 
concourir aux memes desseins. Cette idée dominante, 
eette grande lnmiere de 1832 disparut en 1836; eicHe 

T. III. 22 
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disparut dan s une bien petite cireonstanee, devant tIne 
question tres-seeondaire et par des ínotifs bien légers 
ou bien personnels. La conversion plus ou moins 
prompte des rentes était, a coup sur, fort loin de valoir 
l'abandon de l'unlon des personhes et des pólitiques 
qui, depuis 1830, travaillaient ensemble a fonder le 
gouvernemént. Ce fut la faute de cette époqlie. La 
révolution de j 830 .avait déja fort rétréci le eercle et 
désuni les rangs des conseíllers effieaces de la i'oyátité 
sous le régime constitutionnel; la erise ministérielle 
de 1836 i'OIllpit le faiseeau qüe, soüs l'inflt1enée d'une 
pensée haute et prévoyante, ce He de 1832 avait formé. 
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1 
(Page 74.) 

Rapport au roi Louis-P/zilippe sur la publication d'ten 
Manuel général de l'inslruclion primaire. 

(19 octobre 1832.) 

• SIRE, 

Le gouvernement de Juillet a di'1 comprendre, el il a com
pl'is la haute importance de l'instruclion primaire : une 
puissante impulsion a été donnée; de grands résultats ont 
été obtenus. Pour les assurer el les étendre, une illstitution 
me parait indispensable; je veux dil'e une publicalion pério
dique qui recueille et répande tont ce qui peut servir a 
]'amélioration des écoles el a I'inslruction du peuple. 

Bien peu d'instituteurs primaires ont re!;u, daBs les écoles 
normales récemment fondées, le secret des honnes méthodes 
et les príncipes d'une éducation nationale. Ceux qui sortent 
de ces écoles demandent 11 etre dirigés dans leursétudes et 
dans leurs effol'ts; sans cela, leur zete s'affaiblít, et bienlot 
une triste routine devienl leur ressource derniere. Ainsi 
l'ignorance se maintient et se propage par ceux-lil meme 
qui sont chargés de la combatlre, et les sacrifices faits par 
I'Éfat, les départements, les communes, demeurent stériJes .. 

Nos noulellcs institutions, spécialement celle des comités 
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locaux, appellent d'ailleurs, a la suryeillance des écoles, des 
citoyens que nulles études spéciale8 n'ont préparés 11 l'ac
complissement de celle mission. C'est pour eux un assez 
grand saerilice que de -dérober 11 leurs intérets el 11 leurs affai
res quelques instants pOUl' la suneillance qlli leur cst con
liée. 11 ap(lartient done a l'aulorité qlli les inslitue de leur 
adresser des instructions précises qui rendent celte suneil
lance plus racile pour eux-memes, el vraiment efficace pour 
les écoles qui en sont l'objet. 

Pour salisfaire a ce besoin, des théories générales sont 
loin de suf!il'e; il faut des indicalions précises, des conseils 
répétés. Chaque jour voit éclore, en maticre d'enseignemenl, 
un nouveau livre, une rnéthode nouvelle : le pays doit s'cn 
féliciler; maÍs ces invenlions, ces essais ont besoin d'etre 
appréeiés avec science et indépcndancc. Des I'apports pré
¡;ieux, pleins de faits el de vues, rédigés par les comités, les 
inspecteurs, les reeteurs, le3 mairQs, les pl'éfels, demeurent 
inconnlls du ;public. Le gouvernement doil prendre soin de 
connaitre et de répandre toutes les mélhodes heureuses,.de 
suivre tous les essais, de provoquer tous les perfectionne-
ments. -

Dans nos mmurs, dan~ nos institutions, un seu! moyen 
offre assez d'aetion, assez de puissance pour aSSUl'er eette in
fluence salutaire : e' est la presse. 

Je propose done a Voll'e Majeslé d'aulol'iser en principe 
la publication d'lln recueil pél'iodique a l'usage des écoles 
primaires de taus les degrés. 

Ce reeucil devra conlenir : i o la publication de tous les 
documents relatifs a l'insll'uction populaire en France; 20 la 
publication de tout ce qui intéresse l'instruction pl'imaire 
dan s les principaux pays du monde eivilisé; 30 l'analyse des 
ouvrages relatifs a l'instruclioll primaire; 4° des conseils el 
des directions propl'es a assurer le progres de cette instl'uc-

_ tion dans toutes les pal'lies du royaume. 

Pour présenter toutes les garanties désirables, eetle pu-
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blication semit eonfiée 11 un haut fonctionnail'e de l'Ulli"el'
silé, sous la dircetion du Conseil royal. 

Ce fOllctionnaire devra etre pénétré de eelle vérité que, si 
les inslilulions font les destinées des peuplcs, ce sonl les 
mreurs qui font les institutions nationales, et que la base 
la plus inéhranlable de l'ordre social est l'éducntion morale 
de la jeunessc. 

JI comprendra allssi 'lue les m~urs se rattachen~ aux con,.. 
victiolll> r~ligie\Jses, et que l'aetion de la conseience qe se 
remplace pal' aueune autre, C'esl en Hollande, en AlIema
gnc, en Écosse qlJll se ~l'Ouvent les écoles les plus floris
sanIes, les plus emeaees de notre époque; et dans lous ces 
pays, la religion s'assoeie 11 I'instruction primaire et lui 
prete le plus ulile appui. 

La Franee, Sire, ne restera point en arriere de tels exell)
pIes. Elle saura concilier des convicLions profondes ayec des 
lumicres rapidement progressives, des mreurs fortes ayee 
des insLitutions libres. C'est la missinn de l'édueation natio
uale d'assurel' ces beaux résultats. L'institution pour la
(luelle j'ai l'honneur de sollieiler l'appl'Ohalion de Votre 
~tajesté me parait un des mei\leurs moyens de les préparer. 

Je slIis avec le plu~ profond respect, 

Sirc, 

De Volrc Majesté, 

Le Ires-hllmble, tl'cs-obéissant et trcs
fidele serviteur et sujet, 

Le ministre secrétairc d'État au 
·département de l'ingtruction 
publique, 

GmZOT. 

Approuvé : LOUlS-PHILlPPE. 



:J44 PIECES HISTORIQUES. 

11 

(Page 75.) 

Circulaire adressée le 18 juillet 1833 ti lous les institu
teurs pritp,aires en leur envoyant la loi du 28 juin 
1833. 

París, 18 juille~ 1833. 

l\lonsieul', je vous tl'ansmets la loi du 28 juin demier sur 
l'instrul:tion primaire, ainsi que l'exposé des motifs qui 
l'accompagnait lorsque, d'apres les ordres du Roi, j'ai eu 
l'honnelll' de la préselller, le 2 jallviel' del'llier, i.t la Chambre 
des dépulés. 

Cette loi, monsieul', est vl'aiment la charle de I'instruction 
primaire; e'es! pourquói je désire qu'elle parvienlle direcle
menl 11 la connaissance et demeul'e en la possession de lout 
instituteur. Si vous l'éludiez avec soin, si vous méditez 
atlcllLil'cment ses disposilions ainsi que les motifs qui en 
développpnl ~I' csprit, YOUS eles assuré de hien eonnaitre vos 
de\oil's et vos droits, el la situation nouvelle que vous desti
nent nos inslitutions. 

Ne vous y trompez pas, monsieur; bien que la carriere 
de l'inslituteur primaire soit sans éclat, bien que ses soins 
el ses jours doi vent .le plus souvent se consumel' dans l'en
ceinte d'une commune, ses travaux intéressent la société 
tout entiere, el sa profession participe de l'importance des 
fonctions publiques. Ce n'e51 pas poul' la commune seule
ment el dans un intéret purement local que la loi veut que 
tous les Fl'an~ais aequierent, s'il est possible, les connais
sanees indispensahles a la yie sociale, et sans lesqueIles 
l'intelligcnce languit et quelquefois s'abrutit : c'est aussi 
pOUl' l'Etal lui-meme et dans l'intéret puhlic; c'eot paree 
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que la liberté n'est assurée et réguliere que chez un peuple 
assez éclairé pour écoutcr en loute circonstance la voix de 
la raison. L'instruction primaire universelle est désormais 
une des garanties de l'ordre et de la stabilité sociale. Comme 
tout, dans les principes de notre gouvernement, est vrai el 
raisonnable, développer l'intelligence, propager les lumieres, 
c'est assurer l'empire el la durée de la monarchie conslitu
tionnelJe. 

Pénéll'ez-vous donc, t,nonsieur, de l'importance de votre 
mission; que son uülité vous soíl toujours présenle dans les 
travaux assídus qu'elle vous impose. Vous le voyez: la législa
lion el le gouvernemenl se sont effol'cés d'améliorer la con
dilion el d'assurer l'avenÍl' des inslituteurs. [)'abord le libre 
exercit:e de leur profession dan s tout le royaume leUl' est 
garanti, el le droit d'enseigner ne peut etre ni refusé, Ili 
reliré a celui qui se montre capable eL digne d'une teIle 
mission. Chaque commune doit, en outre, ouvrir un asile a 
I'instruction primaire. Achaque école communale un rualLre 
esl promis. Achaque instituteUl' communal un tl'aitemenl 
fixe est as.suré. Une rétribution spéciale el variable ,ient 
l'accroltre. Un ruode de perception, a la fois plus conforme 
11 volre dignité et a vos inlérets, en facilite le recouvrement, 
sans gener d'ailleurs la liherté des conventions particulieres. 
Par l'instilution des caisses d'épal'gne, des ressources sont 
préparées a la vieiIlesse des maitres. Des leur jeunesse, la 
dispense du service mililaire leur prouve la soJlicitude qu'ils 
inspirent a la société. Dans leurs fonctions, ils ne sont sou
mis qu'll des aulorítés éclairées el désíntéressées. Leur exi
stence est mise a l'abri de l'al'hill'aire ou de la persécution. 
Enfin l'approbation de leul's supél'ieurs légitimes encouI'agel'a 
leul' bonne conduile et constatera leurs succes; et quelque
fois meme une récompense brillante, a laquelle leur modeste 
ambítíon ne prétendait pas, peut venir leul' attester que le 
gouvemement du Roí ,"eille sur Jeurs services el sait les 
hOllorer. 

'foulefois, mOllsicul', je ne ¡'ignore point : la pré\Oyallc 
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de Id loi, les l'Cssources dont le ,pou\loil' dispose ne l'éussil'Ont 
jamais a l'endre la simple profession d'instltuleul' ilommunal 
aussi attrayante qu'elIe est utile, La sociétti na saurait rendre, 
it eelui qui s'y cousacre, tout ce qu'il fait ponl' elle, Il n'y a 
poiu! de fOfluRe /1 fait'o, il u'y a guill'e de r~nommlÍc 11 atk
quérir t!4ns los flbligations péniblos qu'il aecomplil. Destiné 
it voir sa vio s'écoulel' daus un trayail monotoue, I'(uelquefois 
meme a reneontrm' autoUl' de lui l'injustice ou l'ingl'aLitude 
de I'ignorance, il s'altristerait sourent el sllccombcrait 
peul-etl'e s'jl ue puisait SR force eL son counge aillours que 
dans les pCl'spectives d'un intéret immédiat el puremeut pe\"
sonuel. II faul qn'un sentiment profond de l'impol'tance mo
rale de ses travaux le soutieune. el l'auime, el que I'austere 
plaisir d'avoir servi les hommes el secl'etement contribué au 
bien publie devicnne le digne salaire que lui donne sa eou
science sen le. C'est sa gloil'e de nc prétcndt,c a rien uu dela 
de SOI1 obseure él laborieuse condition, de s'épuiscr en sacri· 
fices a peine comptés de ceUl quí en pl'Olit~nl, de trav¡¡ille¡' 
enUo pour les hommes et de u'attendre sa l'éColllpense qye 
de Dieu. 

Aussi voit-on que, partout ou l'enseignement pt'imaire a 
prospéré, une pensée religieuse s'est unie, dans ceux qui le 
répandenl, au gout des lnmieres et de I'instruetion. Puissíez
vous, monsienr, trouver daus de telles espéranees, daus ces 
Cl'oyances dignes d'un esprit saín et d'un ereur pur, une 
satisfaction el une eonslanee que peut-etfe la raison seule el 

. le seul patriotisme ne vous douneraíenl pas ! 

C'est ainsi qUe les devoirs nombreux et divers qui vous 
sonl réservés vous paraitrout plus faeiles, plus ~oux et pren
dront SOl' vous plus d'empire. n doit m'elfe permis, mou
sicOl', de vous les rappelei'. Désormais, en devenanl instítu-_ 
teur eommunal, vous appartencz a l'in~truciion publiq.ue; 
le titre que vous portez, conféré par le minislre, est plaeé 
sous sa sauvegarde. L'Université vous réclame; en meme 
temps.qu'elle vous surveille, elle vous prolége et vous admet 
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a quelqlles-uns des ul'oits qlli fonl de I'enscignement une 
sorle de ma¡dstrature. Mais le nouveau caractere qui VQUS 

est donné m'autorise a vous reh'acel' les engagernents que 
vous cOlllractez en lé rece\'ant. Mon droit ne se home 'pas a 
vous rappelcl' les uispositioAS des ¡ois et reglernents que vous 
devez 5cI'upuleuscment obscner; e'est mon devoir d'élablir 
et de maintenir les principes qui doivent servir de regle 
morale a la conuu;te de l'instilllteur, el dont la. viola~ion 

eompromeltrait la dignité dll corps allquel il pourra arpar:
tenir oésormais. II (le suflit pas, en dTet, de respceler le Icxlc 
des lois; l'intérCt seul y pourrail contraindre, car elles se 
vengent de cI·lui qlli les enfreint j il faut encore et surtout 
pl'OUVel' pill' sa conduile qll 'on a eompris la raison morale 
Jes lois, qll'on acccpte volontairement el oe eUHlr 1'0ro1'e 
qn'elles ont pour hut de maintenir, el qu'a défallt de l'au
lOl'ité on trouverait dans sa conscience une puissance sainte 
comme les lois et non moins irnpél'ieuse. 

Les premiers de vos devoirs, monsieur, sont envers les 
e~lfauls con~és a vos soins. L'institute~~ cst ')Ppelé ~ar l,e 
_pere de famllleau partage de son aulol'ltc uatúl'elle; 1I dQlt 

l'exercer avcc la meme vigilance et presque avec la me me 
tf'ndresse. Non-seulemenl la vie et la santé des onfants sont 
remises asa garde, mais l'éducation de leur calUr el de ItlUr 
inteIligence dépend de Illi pt'esque tout entiCi'e. En ce qui 
concerne l'enseignement proprement dit) rien ne vous man
qller¡rde ce qui peut vous guidcl'. Nl?u-seulement Ulle École 
nOl'male ~-ous donnera des le~ons el des exemples; non- seu
lement les comités s'aUacheront a vous transmettre d¡:ls ins
Iruetions utiles,rnais encore l'Unlversité meme se waintiendra 
avec vous en comtante communieation. La Roi a bien vout!! 
approuver la publication d'un journal spécialement destiné 
,a l'enseignement primail'e. Je veillerai a ce que le Manuel 
géfléral répande partont, avec les acles oflicials qui vous inté
ressent, la connaissance des méthodes sill'cs, des t~ntatives 
heureuses, les notions pratiques que réclament les écoles, 
la comparaison des résultats obtenus en France ou a l'étran-
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gel', entiu tout ce qui peul diriger le zele, facililet' le sucees, 
enlrelenir J'émulation. 

Mais quanl a l'éducation morale, c'cst en vous surtout, 
monsieur, qne je me fie. Rien ne peut suppléer en vous la 
volonté de hien faire. Vous n'ignorez pas que c'est la, sans 
aucun doule, la plus importante et la plus difficile pal'lie de 
votm mission. Vous n'ignorez pas qu'en vous confiant un en
fanl, chaque famille vous demande de lui rendre un bonnete 
bomme et le pays un hon ciloyen. Vous le savez : les verlus 
ne suivent pas Loujours les lumieres, eL les le!;ons que !'e!;oit -
l'enfance pourraienL lui devenir funestes si elles ne s'adres
saient qu'il son inlelligence. Que l'inslituteur ne craigne 
done pas d'entreprendre sur les droits des familles en dou
nant ses premiers soins a la culture inlérieme de !'ame de 
ses éleves. Autant il doit se gUl'ller d'ouvril' son école 11 l'es
prit de secte ou de partí, el de nourrir les enfants dans des 
doctrines rcligieuses ou politiques qui les mellenl pOUl' ainsi 
dire en révolle contl'e l'autoriLé des conseils domestiques, 
autant il doit s'élever au-dessus des querelles passageres qui 
agitenL la société, pour s'appliquer salls cesse 11 pl'opager, a. 
affermir ces príncipes impérissahles de moral~ el de raison 
sans lesquels l'ordre universel est en pél'il, eL a jeter profon
dément dans de jeunes coours ces semen ces de vertu el d'hon
neur que l'ige et les passions n'étollfferont point. La Coi 
dans la Proyidence, la saintelé du devoil', la soumission a 
l'autorité paternelle, le respect dli aux lois, an prince, aux 
dl'oits de tous, tels sont les sentimenls qll'il s'altachem a 
développer. Jamais, par sa conversation ou son exemple, jI 
ne risquera d'éhranlel' chez les enfanls la vénération due au 
bien; jamais, par des paroles de baine ou de vengeance, il 
ne les disposera a ces pl'é~enlions aveugles qui créent, pour' 
aimi dire, des nations ennemitls au Bcin de la meme nation, 
La paix ella concorde qu'il maintiendra dans son école doi
vent, s'il est possihle, préparer le calme ell'union des géné
rations 11. venir. 

Les rappol'ls de l'inslitulelll' avec les pal'cnts ne peuvcnt 
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manque\' d'Atre fl'équents, La hiemeillancc y doi t présidel' : 
s'il nc possédait la bienveillance des familIes, son autorité su\' 
les enfan(s serait compl'omisc, et le fmil de ses le!;ons semil 
pcrdu pour el/X, 11 ue saurait done porte!' trop ele soin el de 
pruJenee dans eetle sorte de l'elations. Une intimité légere
ment eontractée pourrait expose!' son indépcndance, quel .. 
quefois meme I'engaget' dans ces dissensions locales qui 
désolent souvent les petites communes, En se pretant avce 
complaisance aux demandes l'aisonnables des parents, il se 
gardera hien de saerifiel' 11 letll's capricieuses exigeuces ses 
principes d'éducation et la discipline de son écoIe. Une école 
doit etl'e }'asile de l'égalité, e'est-ií-dire de la juslice. 

Les devoirs de I'instituteul' envers I'autol'ité sont plus 
cJairs encore et non moins importan/s. Il est lui ·meme une 
uulol'ité dans la commune; eomment done donnerail-il 
l'exempIe de l'insuhordination? Comment ne l'especterait-il 
pas les magistrais municipaux, l'aulorité religieuse, les pou
voirs légaux qui maintienn6!Jt la sécul'ité publique? Quel 
avenir il préparerait a la population au sein de laquelle íl 
vil' si, par son exemple ou par des discours malveillants, il 
excitait ehez les enfants eelle disposition a tout méconnaitre, 
a tout insultel', qui pcut dClcnir dans un autre ilge l)instl'U~ 
menl de I'immol'alité el quelquefois de l'anal'chie! 

Le maire cst le chef de la commune; i1 esl 11 la tete de la 
surveilIance locale; l'intél'et pl'cssant comme le devoil' de 
j'insti!u(eur esl done de lui témoigner en toute occasion la 
délerence qui lui esl due. Le curé ou le pasteur ont aussi 
droit au l'cspect, car leur ministcre répond a ce qu'iI y a de 
plus élevé dan s la IÍaturc humaine. 8'il urrivait que, par 
quelque fatalité, le ministre de la religion rcfusat a }'insti
tuleur une juste hienveillance, celui·ci ne devrait pas san s 
doute s'humilier pour la reconquérir, mais il s'appliquerait 
de plus en plus iJ. la rnél'itcr par sa conduite, el jI saul'ajt 
l'attendre. C'est au sucees de son école a désarmer des pré
lcntions injustes; e'esl a sa pruutnce iJ. ne donner aUCUll 
pl'étexte a l'inlolél\lIlee. Il doit él'iler I'hypocl'isie a l'égal dr 
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l'impiété. Hien J.'ailleul's n'est plus désirahle que l'accol'd 
du pretre el de l'instituteul'; tous detix sont revctus d'une 
aulorilé morale; tous deux peuvent s'entendre pour exerce¡' 
sur les enfants, par des moyens divers, une commune in
fluence. Un tel accord vaut bien qu'on fasse, pour l'obtenil', 
qüelques sacrifices, et j'aUends de vos 1umieres el de volm 
sagesse qUe rien d'honorable ne vous coutera pour réaliser 
ccue union sans laquelle nos efforts pour l'instruclion pOp1l
lail'c s~raient souvent infl'uctueux. 

Enfin, monsieur, je n'ai pas besoin d'insister sur vos rela
tions avec les autorités sp,\!ciales qui veillcnt sur les écolcs, 
avec l'Université elle-meme : vous trouvercz la des conscils, 
une direction nécessaire, sou\'ent un appui conlre des difli
cultés locales et des inimitiés accidentelles. L'adminislralion 
n'a point d'autres intenils que ceux de I'inslruction primaire, 
qui au fond sont les YOtres. Elle ne vous demande que de 
VOU5 pénétrer de plus en plus de l'esprit pe votre mission. 
Tandis que de son coté elle veillera sur vos dl'oits, sur vos 
¡ntérets, sur volre avenir, mainlenez, par une vigllance con
tinueHe, la dignité de votre état; ne l'altérez point par des 
spéculations incoilvenantes, par des occupalions incompa
tibles avee l'enseignemenl; ayez les yeux ouverls sur lous 
les moyens d'améliol'er l'instl'uction que vous dispenscz an
tour de vous. Les secours ne vous manqueront pas : dans la 
plupart des grandes villes, des COUl'S de perfeclionnement 
son! ouverts j dans les Écoles normales, des place s sont mé
nagées auxinsliluteurs qui voudraien! venir y retl'emper 
1eur enseignement. 11 devient chaque jour plus facile de 
vous composer a peu de frais une bibliotheque suftisante it 
vos besoins. Enfin, dans quelques al'l'ondissements, dans 
quelques cantons, des conférences ont déjit été élablics entre 
les institutems : c'est la qu'ils pemenl metlre leur elpé
l'ience en commun, el s'encolll'ager les UTIS les aull'es en 
s'aidant mutuellement. -

Au moment OU, sous les auspiees d'une législation nou
velle, nous entrons lous dans une nouvelle cal'l'iere, au mo-
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ment ou I'inslruction primaire va ctre I'objet de I'expérience 
la plus réelle et la plus étendue qui ajt encore été tentée 
dans naIre patrie, fai dó, monsieur, vous ra'ppeler les prin
cipes qui guident l'administration de l'instructioIl publique 
el les espérances qu'elle fonde sur vous. Je compte sur tous 
vos efforls poúr faire réussir I'reuvre que nous enlreprenons 
en commun : ne doutez jamais de la protection du gouver
nement, de sa constante, de son active sollicitude pour les 
oprécieux inlérets qui vous son1 confiés. L'universalilé de 

. I'il'lslruction primaire esl a ses yeux l'une des plus grandes 
el íles plus pressanles conséquences de nolre Charle; il lui 
larde de la réaliser. Sur celle questjon -eomme SUI' toule 
aulre, Ji! France ll'ouvera tOlljOUl'S d'aecord I'esprit de la 
Charle el la volonté du Boi. 

Recerez, etc. 
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(Page 78.) 

Circulaire adressée le! 3 aoftt 1835 aux inspecleurs des 
écoles primaires institués par une ordonnance du Roi 
du 26 février 183;$. 

Monsieur l'inspecteul', le Roi, par son ordonnance du 
26'f'évriel' derniel', a institué sommaÍl'ement les fonctions 
qui vous sont conférées; et le conscil royal de I'instruction 
publique, par un statut du 27 du meme mois, auquel j'aí 
donné morí approbation, a réglé d'une maniere plus explicite 
l'exercice de ces fonclions. 

M. le recteur de l' Académie a laqueIle vous appartenez es! 
chargé de vous communiqucl' ces deux actes qui sont volre 

• regle fondamentale. 
Mais au moment de votre entrée en fonctions, j'ai besoin 

de vous faire connatlre, aVec préciBiOi1 el dan~ toute son 
étendue, la mission qui vous est confiée, et ton 1 ce que j' al
tends de vos efIorts. 

La loi du 28 ju~ 1833 a déslgné les autol'ites appelées a 
coneouri/' a son exécution. Toutes ces auto/'ités, les recleurs, 
les préfets, les comités, ont re~u de moí des instructions 
détaillées qui les onl dirigées dans leur marche. Je n'ai qu'il 
me louer de leur bon esprit el de leUl' zele, et d'importants 
résultats ont déja prouvé l'efticacité de leurs trayanx. Cepen
dant, au moment me me ou la loi a été l'cndue, lous les 
hommes éclairés on! pressellli que l'adion de ces dil'erses 
autorités ne sumrait pas pour alteindre le but que la Joi se 
proposait. La propagation et la slIl;veillance de ]'instructíon 
primaire sont ulle 1ache ;'¡ In roj, lres-vaslc el sIIl'charg6e 
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d'une infinité de défails minutieux; il faut agir partout et 
regarder partout de tres-pres; ni les recteurs, ni les préfets, 
ni les comités ne peuvent suffire a un tel travail. 

Placés a la tCte d'une circonscription tl'es-étendue, les 
recteul'S ne saUl'aient dOÍmer, aux nombreuses écoles pri
maires qu'clle eontient, ceHe altention spéciale el précise 
dont elles ont hesoin; ils ne sauraient visiter fréquemment 
les écoles, entrer inopinément dans ceHes des eampagnés 
eomme dans eeHes des villes, cl y ranimer sans ce5se par 
lem présence la regle el la vie. lis sont contraints de se bor
ner a des instructions générales, a une correspondan ce loin
taine; ils administrent l'instruelion priIlJaire, ils ne sau
raient la vivifier réellemel1t. 

Vinstrudiol1 seeondaire et les grands établissements qui 
5'y raUaehent sont d'ailleurs l'ohjet essentiel de l'atlel1tiol1 
de MM. les recteurs : e'es! la le résultat presque il1évitable 
de la nature de leurs pl'opl'es études el du systeme général 
d'instruetiol1 publique pour lequel ils ont été originaire
ment il1stitués. Leur autorité et leur surveillanee supérieure 
sont indispensables a l'instruction primaire, mais on ne doi t 
ni demander, ni attendre qll'ils s'y c~nsacrent toul entiers. 

Quanl ~ MM. les préfets, ils ont déja rendu, et ils seront 
constamment appelés a rendre 11 l'instrnction primaire les plus 
iniportants services; elle se lie étroitement a I'administration 
publique; elle prend place dans les budgets de toutes les 
communeSj elle a, dans chaque département, son budget 
pal'(iculiel', que ]e préfet doit présenter chaqne année au 
conseil général; elle donne lien fréquemment a des havaux 
puhlics qui se rattachent 11 l'ensemble de l'admínistralion. 
Le concolll's actif et bienveillant des préfets est done essen
tiel, non-seulement a l'instruetíon premiere, mais a la 
prospérité permanente des écoles. Mais en meme temps, il 
est évident que MM. les préfets, occupés avant tout des soins 
de l'administration générale, étmngers aux études spéciales 
qu 'exige l'instructíon primaire, ne sauraient la diriger. 

L'intel'vcnlion des comités dans les écoles est plus direele 
T. rrr. 23 
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e! plus mpprochée : ils ihflueront puissarnrnertt, plti'tOtit oil 
¡Is le voütÍront, suÍ' leut. bonne tenue él Ietir prospérité, Ce
pendan!, on ne saurait espérer noh plus qu'ils y suffisen! : 
réunis seuleJiient i1 des inlervalles éloignés pour se livrer a 
des tl'll,VaUX qui sottent dú cercIe de lems occupations jour
naliel'es, les nolables qui en font partie ne peuvent portel', 
dans la sUl'veillttilce de l'instr'uction primaire, ni eelte acti
vité constante el l'églée qui n'appartient qu'a l'administra
tion permanente, ni ccUe connaissance intime du sujc! qll'on 
n'acquiert qu'en s'y dévouant spécialement et par pI'ofession, 
Si les comités n'existaient pas, OH s'ils négligeaien! de rem
plir les fonctions que la loi leUl' allribue, l'instl'uction pri
rnaire aurait beaucoup a en souffl'il', cal' elle demeurel'ait 
beaucoup trop étrangere aux notables de chaque localité, 
c'est-a-dire au pubiic dont l'influcnce ne pénétrel'ait plus 
suffisamment dans les écoles; maia on se tromperait gran
dernent si ron croyait que ceUe infIuence peut suflire; jI 
fati! a l'instt'Uctloh primail'e l'adion d 'une autorité spéciale, 
voMe par état Ii. la faire prospérer. 

La loi du 28 juin 1.833 n'es! en exécutiort que depuis deux 
ans, el déjli. l'expérience a démonlré la vérité des considéra
tions que je viens de vous indiquel'. Recteurs, préfets, comités, 
toús ont apporté dans l'application de la loi, non-seulement 
la bonne volonté et le soin qu'on sera toujours en d¡:oil 
d'attendrc d'eux, mais encore celte ardeur qui s'atlache 
naturellemeni Ii. toute grande amélioration nouvelle et ap
prouvée du public : cependant, plus rai' sui\'i de pres el at
tentivement observé leur action et ses résultats, plus j'ai 
reconnu qu'ellé était loin de suflire, et que ce sel'ait se payer 
d'apparences que de croil'e qu'on peut faire, avec ces rnoyens, 
je ne dis pas tout le bien possible, rnais seulement tout le 
bien nécessaire. 

J'ai reconnu en rneme ternps" el (0115 les administrateurs 
éclairés ont acquis la meme conviction, que, malgré leur 
égale bonne volonté el leul' empressement a agir de han 
accord, le concours de ces diverses autorités a la direction 
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de finstrudion pl'imaire donnait lieu quelquefois a des til.tori-' 
nements, a des fl'ottements fachcux, qu'il manquait entre 
ellcs un lien pCl'manent, un moren prompt et facile de s'in
former réciproquement, de se concerter el d'exercer, chacune 
dans sa sphere, les aHributions qui 1eur soril propres, en les 
faisant toutes converger, sans perle de temps ni d'efforts, 
vers le but commun. 

Combler toutes ces lacunes, faire, dans l'intél'et de l'itllitruc'" 
tion pritnaire, ce que ne peut faire ni l'tirie ni l'atItre des dio. 
verses aulorités qui s'en occupent, servir de lieh entre éeil 
autorités, faciliter ieurs re1ations, prévehÍl' les conflits d'at
Iributions et I'inertie ou les embarras qui en l'ésultent, tel 
est, monsieur I'inspectetir, le caractcre propl'e de vot1'e mis
sion. D'autres pouvoil's s'exerceront concurremment avec le 
vÓtre dans le département qui vous est confié; le vatre seul 
est spéciaI el entierement adonné a tirte seule ath'ibution. 
~1. le recteur, M. le préfet, MM. les mettibi'es des tomités 
se doivent en grande partie a d'atitl'es soins : vous seul, 
dans le département, vous ~tes ¡'homme de l'instl'Uction 
primaire seule. Vous n'avez poin! d'autres affaires que les 
siennes, sa prospérité fera toute votre gloire. C'est assez dire 
que vous lui appartenez tout entier, et que rien de ce qui 
l'intéresse ne doit vous demeUl'er étranger. 

Votre premiere obligation sera donc de preter, aux di verses 
alltorités qui prennent par! a )'administration de l'instruction 
prímaire, Ulle assistance toujOUl'S dévouée. Quels que soient 
les travaux dans lesquels vous pourrez les seconder, tenez
les a honneur, et prenez-y le meme inléret qu'a vos propres 
attributions. Je ne saurais énumérer iei d'avance tous ces 
travaux, el apres la 1'ecommandation générale que je vous 
adresse, ¡'espere qu'une telle énumération n'est point néces
saire. Cependant, je crois devoir vous indiquer quelques-uns 
des objets sur lesquels je vous invite spécialcment a meltre a 
la disposition de MM. les recteurs, de MM. les préfets et des 
comités, votre zele el votre travail. 

Le 3·1 juillct 1834, j'ai Rnlloncé a MM. les préfets que 
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MM, l~s inspecteurs des écoles pl'iroaires concourraient a la 
prépal'ation des tableaux relalifs aux dépenses oJ'dinaires des 
écoles primaires communales, tableaux dressés jusqu'a pré
sent pal' les soins réunis de ces magistrats et de MM. les 
l'ecteUl's. Le 20 4vril dernier, j'ai donné a MM. les recteurs 
le meme avis. Les recherches que les bureaux des préfectures 
ont a faire pour cet objet absorbent souvent le temps que 
réclament aussi des affaires non moins Ul'gentes, et cette 
complication peut nuil'e a l'exactitude du lravail. D'un autre 
coté, le personnel des hureaux des académies est trop peu 
considérable poul' que les recteurs demeurent chargés de la 
partie de ces tahleaux qui leur est confiée, Nul ne pourra 
mieux que vous rédigel' ce travail qui sera désol'mais placé 
dans vos ath;ibutions. Le registre du personnel des institu
tuteurs que vous devez tenir, les nominations, révocations et 
mutations I'écentes dont il vous sera donné connaissance, vos 
inspections, l'examen des délibérations des conseils muní
ei¡laUX, ainsi que des hudgets des communes qui vous sefont 
communiqués dans les bureaux de la préfectul'e, vous four
niront les éléments néce8saires pour dresser avec exactitud e 
ce tableau dont les cadres vous 8eront J'cmis, et qui fet'a 
connaitre le noro des instituteurs en exel'cice au :l er janviel' 
de chaque année, leur traitement, les frais de localion des 
maisons d'école, ou les illdemnités de logement accordées 
aux instituteurs, en fin le montant des fonds communaux, 
départementaux et de l'État affectés au payement de ces 
dépenses, . 

Vous soumettl'ez ce tableau a la vérification de M, le 
préfet, qui doit me I'ooresser dans les quinze premiers jOUl's. 
du mois de janviel', 

Vous suivl'ez la meme marche a I'égard de l'état des chan
-gements survenus pendant chaque trimestre pat'mi les insti
tuteurs. Cet état sera rédigé pal' vous el remis 11 M. le préfet, 
qui me le transmettra dans les quinze jours gui suivl'ont 
l'cxpiration du trimestre. 

Vous vous [t'rez ·l'crnettre lcR blldgets des dépenses des 
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comités d'arrondissement et des commissiolls d'illslruclion 
p¡Oimaire, et vous les transmeltl'ez avee vos obsel'vations a 
MM. lés recteurs. 

Le serviee de I'instrllction primail'e exige un cerlain nom
bre d'impl'imés qui sont distribués en pelite quanlité dans 
les déparlements. Pour diminuer les dépenses que chaque 
département aurait a supporter si MM. les préfets étaient 
obligés de faire préparer ces imprimés, j'ai déeidé qu'ils 
seraient fournis achaque département par l'Imprimerie 
royale, saur remboursement sur les fonds votés par le 
eonseil général. Ces imprimés seront adreHsés aux inspee
teurs qui en feront la répartilion entre les fonctionnail'es 
auxquels ils seront nécessaires. 

Un regll;)ment sur la comptahilité des dépenses de l'instrue
tion primail'e, dans lequel sem détel'minée la part que les 
inspecteurs des éeoles primaires devront prendre a ees tra
vau!, sem tres-incessamment adressé a MM. les reeteurs el 
a MM. les préfels. 

Un statut que je pl'épare réglera de meme les devoirs de. 
MM. les inspecteul's des écoles primaires relativemcnt aux 
caisses d'épargne qui seront établies. 

J'en viens maintenant aux fonctions qui vous sont propres 
et dans leS"quelles vous serez appelé, non plus a concourir 
avee d'autres autorités, mais a agir par vous-meme et seul, 
sous la direction du reeleur et du préfet. 

Votre premier soin doit etre, ainsi que le presait l'ar
ticle ter du statut du 27 février, de dresser chaque année le 
tablean des écoles de votre l'essort qlli devront etre, de votl'e 
part, l'objet d'une visite spéciale. Ce serait mal comprendre 
le but de cette disposition que d'y chercher une excusé pré
parée a la négligence, ou une autorisation de choisir, parmi 
les éeoles soumises a votre inspection, celles qui vous pl'O
metlraient un plus prompt sucees el moins de fatigue. Gal'
dez-vous bien meme d'en conclure qu'il vous suffira de visiter 
les établissements les plus importants, tels que les écoles des 
chefs-lieux d'arrondissement el de cantono En principe, 
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toutes les écoles du dépar1ement ont droit 11 vQtre visite an
nuelle; mais cette visite ne ¡foit pas etre une pure forma\ité, 
une course rapide et vaine; et l'article 1 er ql1 sta!ut a voq11l 
pourvoir au cas, malhellreq~ement trop fréquent, OlI l'éten
due de votre reSsoft VQUS mettrait d~lls l'impossillilité d'en 
inspecter réellc\llent el sérieusement chaque année toutes les 
écoles. Dans le choix que vous sercz appelé 11. faire, sans 
doute les écoles des villes !rpuveront leur place, mais je 
n'hésite pas 11. appeler spécialement sur les écoles des cam
pagnes toüíe votre sollicitude. Placées au l1lilieu d'une po~ 
pulation plus active, plus pres des comités qui les régissent, 
sous la conduite de maitres plus expérimentél'l, encQuragéel'l 
et animées par la concurrence, les écoles des villes trouyent 
dans leur situation seule des caUSeS eflicaces de prospérité : 
il vous sera facile d'ailleurs de les visiter. accidentellement 
el lorsque des rnotifs variés vous attireront dans les lieu!: olI 
elles sont situées. Mais les établissemenls qui doivent surto"ut 
etre de votre part l'objet d'une surveillance persévérante et 
systématiquement organisée, ce sont le~ écoles que la loi dll 
28 juin 1833 a fail naitre dans le~ eampagnes, loin des reS7 
sourcas de la civilisalion et sous la direction de mallres moins 
éprouvés; e'esl la surtout que vos visites sonl nécessaires et 
seront -vraiment efficaces. En voyant que ni la distan ce, ni 
la rigueur des saisons, ni la difficulté dea chemins, ni l'obscu
rité de son nom ne vous empechent de vous intéresser vive
ment 11. elle, el de lui apporter le bienfait de }'inslruction 
qui lui manql!e, eeUe population, "naturellement labol'ieuse, 
tempérante et sensét¡l, se pénétl'era pOllr vous d'une vél'ilahle 
re¡;onna,issance, s'accoulumeí'a ~ meltre elle7meme beau
cotip d'importance ~ vos travau~, el ne tard8\'a pas 11. vous 
pretcr, pour la prospéúlé des écoles rurales, son appui 
modeste, mais sérieux. 

Pour dresser le tableau des écoles que vous aurez a visiter 
spécialement, vous aurez soin de YOUS eoncerter d'avanee 
avec M. ]e recteur et M. le préfet, afin qll'aucune de celles 
qui leur paraitraient mériter une attelltion particulicre ne 
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soit omise SUl' ce tableau; vous consulterez chaque année le 
rapport de votre inspection précédente; et, pour l'inspection 
prochaine qui doit commencer vos travaux, j'aUl'ai soin que 
M. le recteu!" de l'Académie vous remette le rapport des 
inspecteurs qui ont été ext.raordinairement chargés, en 1833, 
de visiter les écoles de votre département~ Vous trouverez 
dans les hureaux de la préfecture les états que le~ comités 
ont dd dresser de la siluation des écoles primaires en 1834. 
Vous étuqierez avec soin les ohservations consignées dans 
ces divers tableaux, et, d'apres l'état des écoles 11 cette épo
que, il vous sera facile de connaltre celles qui exigent au
jourd'huivotre prcmiere visite. Les rapports des comités 
transmis par vous a M. le recteur et dont vous aurez pris 
aussi préalablement connaissance, serviront de meme a 
fixer votre détermination. Enfin, ¡'arlicle 15 de l'ordonnance 
du 16 juillet 1833 m'arant chargé de faire drcsser tous les 
ans un état des communes qui ne possedent point de maisons 
d'école, et de ceUes qui n'en ont pas en nombre suffisant ou 
de copvenahlement disposées, cet étal a été rédigé au com
mencement de 1834 par les soins des comités d'arrondisse
ment; iI est déposé a la préfecture; vous ne négligerez pas 
d'en íll'endre communication avant votrc départ, afin de 
pouvoir plus surement rédiger vous-meme un semblable 
état pour :1835, d'apres la série de questions et le modele 
que je vous feraÍ remettre a cel effet; vous ~onsignerez, apres 
volre inspection, le résultat de vos,visitcs locales et les ren
seignements recueillis par vous pres des comités. 

Pour réunir tous les éléments qu'exigera)a rédactiQn de 
cet état, iI sera néccssaire que vous visitiez toutes les com
munes de votre département, meme celles ou iI n'existe pas 
encore d'jnstituteur; vous Jes placerez dans votre itinéraire 
de la maniere que vous jugercz la plus convenable ponr vous 
mcUre promrtement en mesure de constater, a c~t égard, 
J'état des choses et d'assurer l'exécution de la Joi. 

Quant a I'époque a laquelle votre inspection doit avoir 
lieu, je ne saurais vous donncr a cet égard aucune regle 
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générale et préeise : sans doute il serait désil'able que tO!ltes 
les époques de l'année offrissent a l'inspecteul' des éeoles 
également peuplées, et qu'elles ne fussent désertes que pen
dant les vacanees déterminées par les statuts; e'esl le VOlU 

de la loi, e'est le droit des communes qui assul'ent un traite· 
ment annuel a l'iJlstituteur, et vous ne sauriez trop employeI 
votre influenee 11 eombatlre, sur ce point, 'les mauyaises 
hahitudes des familles. Mais, avant qu'elres aienl enflll ou
vert les yeux sur leurs véritables intérets, longtemps eneore, 
dans les eampagnes, le relour des travaux rustiques disputera 
les enfants aux travaux de I'éeole, el pcut-elre y a-t-il iei, 
dans la siluation memc des elasses laborieuses, une diffieulté 
qu'on ne saul'ait espérer de surmonter absolument. Quoi 
qu'il en soit, dans l'état aeluel des ehoses, l'automne el 
l'hiver sonl la Yraie saison des écoles, el vous ne pourrez 
guere visiter avee fruil pendant le printemps, et SUl'lout 
pendant l'été, que les éeoles ul'baines, moins expos€es que 
les aulres a ces émigrations racheuses. 

11 ne conviendrait pas non plus de prendre pour époque 
de votre départ le moment me me OU la cessation des travaux 
ehampelres donne aux enfants le premier signal de la rentrée 
des c1asses : pour juger l'enseignement des maifres el le 
progl'es des élhes, il fau! attendre que plusieurs semaioes 
d'exereice l'égulier aient permis a I'instiluteur de mettre en 
jeu sa méthode et de renouvclel' chez les enfanls cetle apti
tude, et, pOUI' ainsi dil'e, cette souplesse illleIleetuelle qu'é
moussent aisément six mois de travau! rudes et gl'ossiel's. 

Autant que ron peut déterminer' d'avance, el J'une fagon 
générale, une limite subordonnée it tant de circonstances 
particulieres, je Buis enclin a penser que, pour les écoles 
rurales, e'est vers le milieu du mois de novembre que de
vront commencer d' ordinaire les fatigues de "olre iospee-' 
tion. Quant aux écoles urbaines, il vous sera beaucoup plus 
facile de choisir daos tout le cours de I'année le momeo! 
convenable pOl11' les visiter . .Je m'en rapporterai, du resle, a 
cet égal'd, aux renseignements que vous recueiIlel'ez vous-
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meme dalls vot¡'e dépal'temen~, et aux conseils que vous 
donneront les diverses autorités. 

Quand vous aurez ainsi dressé le tableau des écoles que 
doit atteindre votre visite annuelle et déterminé l'époque de 
votre départ, quand vous aurez re({u de M. le recteur el de 
M. le préfet des instrl1ctions particulieres sur des questions 
que leur eorrespondanee habituelle n'aurait pas suffisamment 
éclaircies. quand votre itinéraire enlin sera revetu de leur 
approbation, vous en donnerez connaissaneeaux comités 
dont vous devrez pareourir la cireonseription el aux maires 
des eommunes que vous devrez visiter. Peut-etre votre appa
rition inattendue dans. une école vous offrirait-elle un moyen 
plus SU¡, d'en appréeier la situation; et, lorsque vous aurez 
de justes sujets de défiance sur la conduite du maitre et sur 
la tenue de son école, vous ferez bien de vous y présenter a 
l'improviste, ou de vous concel'ler avee les autorités locales 
pour qu'elles tiennent secret I'avis que vous leur aurez donné 
de votre proehaine arrivée. Mais, en général, les communi
cations que vous aurez, dans le cours de votre inspection, 
soit avee les comités, soit avee les maires et les conseils mu
nieipaux, sont trop précieuses pour que vous couriez le risque 
d'en ~~re privé en ne les trouvant pas réunis a jour fixe. 
Vous échappercz aisément aux piéges que pourraient vous 
tendl'e quelques instituteurs en préparant d'avance leurs 
éleves a surprendre votre suffrage; un reil exereé n'est pas 
dupe de ces repl'ésentations d'apparat. La présenre des mem
bres dll conseil municipal, ou du comité local, eu du comité 
d'arrondissement, qui SOllvent vous accompagneront dan s 
l'écele, en donnant plus de solennité 11 votre inspection, vous 
meHra aussi 11 couvert de toute espece de fraude de la part 
du maitre, ou vous 'cn seriez promptement averti par' leur 
propl'e étonnement. Je ne doute pas, d'ailleurs, que vous ne 
preniez les précautions p1'opres 11 vous g'arantir de leute SU1'
prise, en vous faisant remettre, par exemplc, l'état nomina
tifdes éleves qui fréquentent I'école, et en vous assurant qu'on 
n'y a pas appelé ce jour-la des enfants qui n'en font plus 
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partje pour faire briller leur savoir, ni exclus do l'exaQlI=ll\ 
ceux dont on aurait voulu djssimuler la faiblesse. 

Aux termes de l'article ter du statut du './.7 février, vos pre
micrcs relations, dans le CQurs de yotre inspcction, seront 
avec les comités. Je ne sanrais trop vous recommandcr de 
prendre süin que -Y0s cpmmunications avec eux ne soient pas 
a leura yeux une pUl'C et vaine formalité. Appliquez-vous a 
les convaincI:e de l'importance que l'administl'ation supé
l'¡cure attache a leur intervcntion; el, pour y réussir, recucil
lcz avec soin et ne laissez jarnais tomber dans l'oubli les ren
seignements qu'ils vous fourniront. Rien ne blesse et ne 
décourage plus les hommes notables qui, dans chaque loca-

Jité, prClent a l'administration leur libre concours, que de 
la voir traiter avec légereté les faits locaux dont ils l'informent. 
Vous vous appliquerez en meme temps a tenír les comités 
au courant des idées générales d'apres Icsquelles se dirige 
l'administratioIl supérieure : c'est surtout a cet égard que les 
comités ,Iocaux sont sujets a se tromper; le désir meme des 
perfectionnements les égare sOUl'ent; vivant dans un horizon 
resserré, et manquant de termes de comparaison, ih se laissent 
aisément séduire par les promesses de progres que répand 
llpe charlatanerie frivole, el tombent ainsi dans des tentatives 
d'innovalion souvent malheureuses. C'est en faisanl pénétrer 
dans les comités les vues de I'admínistration que vous les 
prérounírez contre ce péril, et que, sans faire violence aux 
circonstances locales, vous maintiendrez dan s le régime de 
l'instruction primaire l'unité et la régularité ¡¡ui feront sa 
foree, 

Vous rencontrercz prcsque toujours dans chaque cllmité 
q~ ou deux membres qui se seront plus soigne\lsement QC

cupés des écoles, et qui leur porteront un zele particulier. JI 
n'cst guere de pelite ville, de population un peu agglomérée, 
qui n'offre quelques hommes de cette trempe; mais ils se 
découragent souvent, soit a cause de la froideur de leurs 
alentoul's, soit a cause de l'indiffél'ence de l'administration 
supérieure. Rechcl'chez avec soin de tels hommes, honorez 
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leur zele, dcmandez-Ieur de vous accompagner dans les 
é¡;oles, ne négligcz rien pour les convaincre de la reconnais
sanee que leur porte l'administration. Ce serait de sa part un 
torl grave de ne pas savoir attirer el grouper autour d'elle, 
dan s chaque localité, les hommes d'une honne volonté active 
ct désintércssée ; rien ne peut suppléer au mouvement qu'ils 
répandent autour d'eux, el a la force qu'ils procurent a l'ad
mínistration lorsqu'elle prend soin elle-meme de les en~ou
ruger et de les soutenir. 

Indépendamment des comités, v011S aur~z a traiter, dans 
toutes les communes que vous visiterez, avec les autorités 
civiles et religieuses qui interviennent ¡jans les écoles, avec 
les maires, les conseils municipaux, les curés Oll les pas
!curs. Vos honnes relations avec ces diverses personnes sont 
de la plus haute importante pour la prospérité de l'instruc
tion primaire; ne craignez pas d'entrel' avec elles dans de 
longues conversations sur I'état et les intérets de la com
mune; reclleiIlez tous les renseignements qu'elJes voudront 
vous fournir; donnez-leur, sur les démarches d\vel'ses 
qu'elles peuvent avoir 11 faire dans l'intérBt de leur école, 
toutes les explications, toutes les directions dont elles ont 
besoin; faites appel a l'esprit de famille, aux intél'ets et aux. 
sentiments de la vie domestique: ce son! la, dans le modeste 
horizon de l'activité commuuale, les mohilcs a la fois les 
plus puissants et les plus morallx qu'on puisse mettre en 
Jeu. 

Je vous recommande spécialement d'entre!enir avec les 
curés et les pasteurs les meilleures relations. Appliquez-vous 
a leur hien persuader que ce n'est point par pura convenance 
el pOllr étaler un vain r~spect que la loi du 28 juin i833 a 
inscrít I'instruction moral e et religieuse en t~te des objets de 
l'inslruction primaire; c'est sérieusement et sincerement que 
no~s poursuivrons le hut indiqué par ces paroles, et que 
nous tl'availlcrons, dans les limites de notre pouvoir, a réta
blil' dans I'ame des enfants l'autorité de la religion. Cl'Oyez 
bien qu'en donnant a ses ministres cctte confiance, et en la 
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confirmant par loules les habitudes de volre conduile et de 
volre langage, vous vous assurerez presque parlout, pour les 
progres de l'éducation populaire, le plus utile appui. 

J'inviterai MM. les préfets a donner les ordres nécessaires 
pOUl' la convocatlon des conseils municipaux dans toutes les 
communes que vous devrez visiler. 

Quanl a l'impection que vous avez 11 faire dans l'intérieuJ' 
meme des écoles, je ne puis vous donner que des inslruCtions 
tres-générales, el déjit contenues dans les arto 2 et 3 du 
stalut du 27 févriel'; ce sel'a a vous de juger, dans chaque 
localité, comment vous devez vous 'i prendre, quelles ques
tions vous devez faire pOUI' bien connaitre el apprécier la 
tenue de l'école, le mérite des méthodes du maitré el le de
gré d'instruction des éleves. Je vous invite seulement a ne 
jamais vous contenter d'un examen superficicl el fail en cou
ranl; non-seulement vous n'en recueillel'iez pOUI' l'adminis
tration que des nolions inexacles el trompeuses, mais vous 
comprometlriez aupres des assistanls votre caraclere el yotre 
influence. Rien ne discrédite plus l'autol'ité que les appa
rences de la légereté el de la préci pi tation, cal' tout le monde 
se flatte alors de lui cachel' ce qu'elle a besoin de connattre, 
ou d' éludel' ce qu'elle aura prescrito 

Je vous recommande, dans vos l'elations avec les maitres, 
au sein meme de l'école, de ne rien faire el de ne rien dire 
qui puisse allérer le rcspect ou la confiance que leur portent 
les éleves. Nourrir et développer ces sentimenls doit etre le 
hul principal de I'éducation et de tous ceux qui y concourent. 
RecueilIez sur les maUres lous les rcnseignemeuls, donnez 
IEmr a eux-memes en particulier tous les avertissements qui 
vous paraitront nécessail'es; mais qu'a votre sOl'lie de l'école, 
le maUre ne se sente jamais affaibli ou déchu dans ¡'esprit de 
ses éleves et de leurs pareats. 

Les résultats de votre inspection annuelle serontconsignés' 
dans des tableaux dont je vous ferai rernettre les cad res. 
Les faits statistiques relalífs aux communes el aux écoles que 
vous n'aurez pu visiter'i seronl inscrits d'apres les rensei-
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gnements que vous vous ferez adresser par les comités locaux. 
Une colonne spéciale sera ouverte, dans le tableau de la situa
lion des écoles, pour recevoir vos observations sur la capacité, 
l'aptitude, le zele et la conduite morale des instituteurs. Je 
vous recommande de la remplir avec soin, au fuI' et a mesure 
que vous aurez visité chaqlle école, et avant que .les impres
sions que vous aurez re~ues aient pu s'altérer ou s'effacer. 

L'élal de sitnation des écoles primaires, divisé en autant 
de cahiers qu'il ya de comités d'al'l'oll(lissem~nt dans le dé
partement, sera remis en qlladruple expédition dans le mois 
de janvier 11 chacun de ces comi tés, qui y consignera ses obser
vaLions, et en enverra une expédition au recteur, au préfet et 
au ministre. La qllatl'ieme restera déposée dans ses archives. 

Quant aux ohservations générales qui auraient pOUl' objet 
de me faire connaltre la situation de l'instrucLion pl'imail'e 
dans l'ensemble du départcmcnt, ses besoins divers, les diffi
cultés qni retardent sa propagation sur tel ou tel point du 
territoire, les moyens de l'améliorer, enfin, lous les faits <{ui 
ne pourraient trouver place dans le cadrc de l'état de situa
lion, vous les consigoerez daos le rapport annuel qui vous 
est prescrit par l'article 9 du statut du 27 février, et que vous 
devez enYoyer an recteur el an pl'éfet, qui me le transmet
ront avec leurs observations. 

Apres les écoles primaires communales qni sont le princi
pal objet de votre mission, divers établissements d'instl'Uc
tion pl'imaire, el notammenL les écoles normales [lrimaires. 
les écoles primaires supérieures, les salles d'asile el les écoles 
d'adlllLrs doivent aussi vous occuper. 

Sur les deux premieres c1asses d'établissemenls, j'ai peu de 
chose 11 ajouter aux prescriplions des articles 4 el 5 du statut 
du 27 février. Je vous recommande seulement, en ce qui 
concerne les écoles primaires supériellres, de ne rien négliger 
pour en presser la fondal.ion dans les communes OU elle doiL 
avoir lieu. Ces étahlissements sont destinés a satisfaim aux 
besoins d'édncation d'nne population nombreuse et impor
tanle, pOIlr qni la simple instl'uction primaire est insuffisante 
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ell'instl'uctioIi c1asslque intJ.tile. En vous prescri van! c1iaqhé 
atitiée, sur chaque école p¡'imaire supél'ieure, un rapport spé
cial et déiaillé, le statut du 27 fé"l;ier vous indique (luelte 
il1lpol'tance s'altáche a ces établissements. Quand j'aurai re
cueilli, sur les essais déjll tenté s en ce genre, de plus amples 
reiiselgnements; je vous adresserai, ~ ce sujet, des inslruc
tions pal'ticulieres. 

Vous ne sauriez preterid'écolenormale pl'imaire de volre 
dépai'tement tine trop constante aLtention, ni en suivl'e de trop 
pres les li'avaux : entrelcncz avce son dil'ecteur des relations 
áussi intimes qu'il vous será possible; de vous et de lui Jé
pend la destinée de l'ihstruction primaire dans le départe
mcnt; vous serez chargé de suiyre et de diriger, Jans chaque 
localité, les maitres qu'il aura formés au sein de l'école. 
Votrc bonne intelligcnce, l'unité de vos vues, l'harmonie de 
vos influences sont indispensables pour assurer votre succes 
et le sien. Votre situation vous appelle l'un et l'alllrc a 
conlraeter ensemble une véi'itable fraternité de pensées et 
d'eItorts. Qu'elle soil réelle el animée par un profond senli
rnent de vos deyoirs communs : votre tache a l'un et a l'autre 
en sera hien plus facilc, ct votre acLion bien plus efficace. 

Lorsque vous aurez a cómmuniquel' des instl'uctions au 
dil'ecleur de l' école normale, lOl'sque vous cJ'oirez devoir lui 
dohucr d~s conseils ou lui ildressel' des observations sur la 
marche de son établissement, faíles-le avec lous les ména
gements que demande votl'e position respective. Si vous rc
marquiez qu'il n'eUt pas déféré a vos conseils ou it \'OS ohsel'
vations, vous réclameriez l'intervention dUJecteul' ou du 
ptéM, seloll qu'il s'agirait de l'enseignement ou de quelque 
faH adminislratif dépendant de l'adminisll'ation générale. 

Les salles d'asile et lcs écoles d'adultes commencent a se 
multipliel'; cependant ce ne sont pas encore des élahlissc
ments as,ez nombreux ni assez régulierement organisés pOUl' 

que je puisse vous adresser des ce mOIÍlent, it leur sujet, 
tOllles les instructions nécessaires; elles "OUS parviendront 
plus tardo 
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Les écoles privées sont aussi placées sous votre insÍ)cctiort : 
sahs eXÍ'.l'cer sur elles une survcillaucc aussi habitueÍlé que 
sm les écoles communales, vous uc devcz cependant ~as né
gliger de les vi si ter de temps en temps, surtout dans les viII es 
oil. elles sont nombl'cuses el importantes, Dans ces visiles vous 
ne ferez pas, de 1'enseignement el des inélhodes, l'objet par
ticlilier de voU'e a Ltentio'n ; il est naturel que le:: éco/es pri
"ées exercent a cel égard toute la liberté qui leul' appartíent; 
inais vous porterez, slil' la tenue et I'état moral de ces écoles, 
un regard atlentif: e'est le pl'essant intéret des famiIles et le 
devoil' de l'aulorité publique, Les maUres qui les dirígent 
ont d'ailleul's a rcmplir des obligations légales dont vous 
dCI'ez constater l'accolllplissement. 

Les renseígnements que vous recueillerez sur les écolcs 
privées seront aussi consignés dans les états de situation de 
l'inslruction primaire. 

JI me reste 11 vous entretenir de quclques fonctions parti
cutieres qui vous sont également confiées, et qui,bien qu'elles 
ne concernent pas l'inspection des écoles, n'en sont pas moins, 
pour l'instruction primaire en général, de la plus haute im
porlanee . 

. La premlere est votre participation atix travaux dé la corn
mission établie en yertu de l'artide 25 de la loi du 28 juin 
'1833, et qui est chargée de I'examen de tous les aspirants aux 
brevets de capacité, ainsi que des examens d'entl'ée et de 
sortie, et de fin d'année, des élc\·cs·maitres des écoles nor
males primaires du départernent. 

Des travaux de ces cornmissions dépend peut-etre, presque 
autant que de toute antre cause, l'ave~ir de l'instruction 
primaire: le vice de la plupart des examens parmi nous, e'est 
de dégénérer en une formalité peu sérieuse OU la complai
sanee de l'examinaleUl' conví'e la faiblesse du candidat. On 
s'accoulume ainsi d'une part, a nuire a la société en décla
rant capables ceux qui né le sont poin! : d'autre par!, a trai
ter légercment les prescriptions légales, et a les convertir en 
unc sorte de mensonge officiel, ce qui est un mal moral au 
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moins aussi grave. J'espere que les commissions d'ins!ruclion 
primaire ne tomberont poin! dans un tel vice; vous etes spé
cialement appelé 11 y veiller : les examens dont elles sont 
chargées doivtmt etré sérieux el réellement propres 11 consta
ter la capacité des candidats. N'oubliez jamais, monsieur, et 
rappelez constamment, aux membres des commissions au 
sein desquelles vous aurez l'honneur de siéger, que, munís 
de leur brevet de capacité, les instituteurs admis par elles 
pourront aller se présenter partout, et obtenir de la confiance 
des communes-te soin de donner I'éducation primaire a des 
générations qui n'en recevront point d'autre. 

Quant 11 I'élendue de l'exigence qu'i1 convient d'apporter 
dans ces examens, elle es! réglée par les dispositions memes 
de la ]oi qui détermine les objets de I'instruction primaire, 
élémenlail'e et supérieure. Souvent les candidats essayen! de 
faírebeaucoup valoir des connaissances en apparence assez 
variées; ne YOUS laissez jamais prendre a ce piége j exigez 
toujours, comme condition absolue de l'admission, une 
inslruction solide sur les matieres qui conslituent yraimenL 
l'instl'uclion primaire. San s douteil convient de tenir compte 
ata candidats des connaissances gu'ils peuvent possédet, au 
dela de ce cm'e1e; mais ces conriaissances ne doivent jamais 
servir a couvrir la légel'eté de leur savoir dans l'intérieur 
mcme du cercle légal. 

le ne saurai.s trop vous reco'mmander de donner, au rapport 
spéciaI que vous aurez a m'adresser achaque scssion, sur les 
opéralions des commissions d'examen, votre plus scrupu
leuse altention. 

L'artiele 7 du statut du 27 février vous charge encore 
d'assister, aussi souvent que vous le pourrez, auxconfé
rences d'instiluleurs qui auront été dument aulorisées dans 
yotre départemenL; je me propose, 11 mesure que ces confé
rences se multiplieront, de recueillir a leur sujet tous les 
renseignements de quelque importance, et de vous adres,er 
ensuite, sur leur tenue et sur la maniere dont il comient de 
les régler, des instructions pal'tieuliel'es. En atlendant, VOll~ 
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veillerez a ce que de lelles réunions ne soient jamais dé tour
nées de leur objet : il pourrait se faire que, soit par des pré
tentions chimériques, soit dans des vues moins excusahles 
encore, on essayaL dans quelques lieux d'y faire pénétrer 
des queslions qui rloivent en etre absolument bannies. L'ins
truction primail'e serail non-seulement compromise, mais 
pervel'tie, le jour OU les passions politiques essayeraient d'y 
porter la main. Elle est essenliellcmcnt, comme la religion, 
étrangel'e 11 toute intention de ce genre, et uniquement dé
vouée au développement de la moralité individuelle el au 
maintien de l'ol'dre social. ' 

En vous appelant 11 donner yotre avis motivé SUl' Loutes les 
proposÍlions et encoLlragements de tout genre en faveur de 
l'instl'lIction primairc, et a constaler le résultat des aIloca
tions accordées, l'articlc 8 du statuL du 27 févriel' vous impose 
un travail minuLiellx, mais d'unc grande utilité. Trop sou
vent les ehcouragements eL les secours sont accol'dés un peu 
au hasal'd, et livrés ensuiLe a un hasard nouveau, celui de 
l'exécution. 11 est indispensable que l'administration, en les 
accordant, sache bien ce qu'elle fait, el qu'apres les avoir 
accordés, elle sache encore si ce qu'elle a voulu faire se fait 
réellemenl. Ne craignez, en pareille maliere, ni I'exactilude 
des investigalions, ni la prolixité des détails; vous restcl'cz 
pl'obanlemcnl toujours au-dessous de ce qu'exigel'ail la né
cessité. 

Je pourrais, monsieul' I'inspecleur, donne!' aux inslruc
tions que je vous adresse beaucoup plus de développemenl; 
mais elles sont déja fort étendues, el j'aime mieux, quan! aux 
conséqueuces des príncipes quí y sont posés, m'en rapporter 
a volre sagacité el a volre úle. J'appelle, en finissant, toule 
voire attentíon sur l'idée qui me préoccupe constammen 
moi-meme. Vous eles chargé, autant, el peut-eLre plus que 
personne, de réaliser les promesses de la loi du 28 juin 1833, 
cal' c'est it vous d'en suivre l'application dan s chaque cas 
particulier, et jusqu'au moment définitíf OU elle s'accomplit. 
Ne pel'dez jamais de vuc que, dalls cclte grande tenLalive 

T. IIr. :}.t 
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pour fonder universelIement et effectivement l'éducation 
populaire, le succesdépend essentielJement de la moralitlt 
des maUres et de la discipline des écoles. Ramenez, san s 
cesse sur ces deux conditions votre sollicitude et vos effor!s. 
Qu'e\Ies s'accomplissent de plus en plus; que le scntiment 
du devoir et l'habitude de l'ordre soient incessamment en 
progres dans DOS écolcs; que leur honnc l'enommée s'affcr
misse et pénetl'e au sein de toutes les familles. La prospérité 
de l'instruction primail'c es!, a ce pl'ix, aussi bien que Son 
utilité. 

Recevez, etc. 
Le ministre secr~taire d'É!at de l'instruction publique. 

Signé: GUlZOT. 
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IV 

(Page 82.) 

COfrespondance entre l'abbé J.-M. de la Mennais et 
M. Guizot sur les écoles primaires d~ la Congrégation 
de l'instruction chrétienne. 

,Jo L'abbé .T.-M. de la Mennais ti M. GuÜol. 

P!oi'rmel, le 15 octobrc 1836. 

Monsieul' le Ministre, 

le suis heureux d'avoir a renouvelel' ave e vous d'anciens 
rapports donl le souvenir me sera toujours bien doux, et qui 
ont si puissamment encouragé el soutenu mes efforls pour 
répandre l'instruction primaire dans notre Bretagne • .J'ai la 
consolation de voir mes étahlissemenls se multiplier et pros
pérer, malgré des difficullés de détail sans cesse renaissanles 
et qui fatiguent quelquefojs. Cependant elles sont mojns nom
breuses el moins vives qu'elles ne ¡'ont été; on reconnait 
génél'aIement aujourd'hui qu'il n'y a guere d'écoles possibles 
dan s nos communes rurales que celles des freres : aussi, a la 
fin de la relraite ou je les ai tOllS réunis dernierement, ne 
m'en esl-jl pas resté un seul de disponible, el si chacun d'eux 
avait élé partagé en qualre, iI n'y en aurait pas eu encore 
assez pour satisfaire a toutes les demandes. 

le dois done m'occuper plus que jamais de peupler mon 
noviciat, el c'est loujours la ce qui m'embarrasse j non qn'iI 
ne se.présente des sujets, mais ce sont presque toujoUts des 
jeunes gens qui n'onl rien, qui savenl fort peu de chose au 
moment (tu ¡ls arrivent, et qu'il faut garder longtemps pour 
qu'ils deviennellt capabIes. Sous certains rapports, leur pau-



372 prECES HISTORIQUES. 

Helé meme Nl un avantagc; ICU1'S rnreuJ's sont plus simples 
el plus )Jures, lem esprit esl plus solide; ¡Is lI'oul aucune 
hahilllde dispendieuse, aucun gout de luxe; nés daus les 
campagnes, ils y retournent plus volontiers que d'auÍl'es; ils 
y viven! a moins de frais, et ils n'aspirent poinl 11 un état 
plus élevé : mais habi\ler et nOUl'rir ces pauvrrs et si excel-' 

_ lents enfants, jusqu'a ce qu'ils soient en état de diriger une 
école, c'est une dépense énorme; et jI serait inutile, sans 
doule, de chercher it vous convajncl'e de la nécessité OU je 
suis, plus que jamais, de continuer a réclamer de vous des 
secours, Pom 1 R:36, vous avez bien voulu m'al\ouer 3,000 fr.; 
pour -18:n, "ous me donnerez tont ce que vous poul'rez me 
donnel', j'en suis Stl¡, d'avance : e'esl pourquoi je n'insiste 
)las pour ohtenir davantagc, malgré tOllS les motifs que rai 
de le désirer ardemment. Je me conlie entierement dans la 
hiemcillance génél'euse dont vous m'avez honoré, et si je 
me ha te d'y avoir reeours, e'est paree qu'il es! tres-impor
tant pOU!' moi de recevoir, des le commcncemellt de ,1 R37 J 

la somme que vous m'accorderez. En conséquence, je vous 
prie, monsieul' le ministre, de I'ordonnancer le plus tOt'qll'il 
vous sera p05sihle, comme vous I'avez fail l'année derniere 
avee tant de bonté, 

Vous apprendrez al'ec plaisir que le Finislere, si aITiél'é 
jusqu'ici, me demande des écoles, depuis que je suis parvenn 
it y en élabJir ... une. o., qui a en un grand sueces. A lous 
ceux qui m'écrivenl de ce pays-lit ponr en ayoir de semhla
Llcs,je l'éponds: « Envoyez-moi des slIjets el payez pour enx;») 
mais cette condition décont:crte. De meme, aux instances 
tl'es-pressanles que l'on me fait de di verses provioces de 
Franee pOU!' me dl~terminer a y fondel' des novicials, je ré
ponds encore : « Envoyez-moi des sujets et payez ponr eux; » 

ectte si juste paroJe ne satisfait personne, el on ahandonne 
un projet dont \'exécution e:..igerait qllelque sacrifice. D'un 
aulre coté, M. le ministre de la marine a chargé 1\1. le pré/et 
du MOl'hiban de m'exprimer son désir d'avoir quelques-ull" ' 
de mes fr¡~I'es pOlll' l'instruclion des I'sclayes affranchis de la 
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:\lal'liniqlle el de la Guadeloupe : je ll'ai pas dit non, cal' ce 
seraít lIne si belle et si saínte O:luvre! Mais.ie n'ai pas encore 
dit oui, cal' la triste objection revient toujoul's : OU prendre 

. assez de sujel~ puur sufJIre a tanl de hesoins, et pourquoi les 
jeter si luin (/uand Oll en a si peu? - Ah! si j'élais aidé 
l'lJl/lme je voudraío 1\-ll'e!. .. 

Je ~Ilis avee respect, 

~Iunsieur le ministl·c, 

Yulre tl'cs-humble et trés-obéíssaut sel'l'íleur, 

L'ahbé J.-M. DE LA MENNAlS. 

20 JJ. Guizol á l'aúúé J.-M. de la ltlennais. 

Parí", le tl novembrc 18il6. 

Jll rou:; aíderai avee grand plaisil;, monsicul', a contitlue¡' 
l'reuVl'c salulaire que vous poursuivez avec tant de persévé
rance. Je compl'ends toutes vos difticuItés; mais ne vous plai
gnez pas, vous les surmonterez; il n'y a point de travail qui 
ne soít effacé pal' le succes, et ce n'est pas a la paix que nous 
devons pl'étendre, mais a la victoire. Je vous alloucl'ai, des 
les pl'emiers jours de 1837, a,ooo fr. d'encouragement pOul· 
votre ílJ;;lilut de Ploermel. Je ne puís le [aire plus tót; VOU3 

al'ez déji.t rC9u 3,000 fr. sur l'exercíce 1Sa6, el il faut que 
celni de 18:l7 suít O\.Hert pOUI' que je puisse ordonnancer 
une somme <juelconrjuc sur ses crédíts. 

Je youdrais avoil' de vou, quelques détails sur ce que vous 
pourriez faire, si vous étiez aidé, vráiment aidé, pour l'édu
cation des escla\"Cs de nos colonies. Personne n'est plus 
convaincu que moi que l'affranchissement n'est possihle 
qu'apres qU'OIl aura fait I'i"re, et vivre longtemps, ces mal
]¡eureux dans I'almosphel'c religieuse. Dans les colonies 
anglaises, Antigue est eelle ou l'émancipatioIl a le mieu\ 
I'éussi, '1'IOir(lI'elll' ait été soudaine, paree qne les frcl'cs Mu-
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raves y étaient établis depuis pl'es d'un siecle et avaient pris, 
sur la population noire, une influence irnmense. Combien 
couteraient vos freres? Combien pourriez-vous en destiner 
a eeUe mission? Faudrait-il Cormer une branche. particuliere 
de votre institul? Je voudrais recueillir tous les renscigne
ments possibles avant d'entamer positivement. l'affaire au 
minislere de la marine. 

Adieu, monsieur; si vous avez besoin de mon appui, 
croyez qu'il ne vous manquera pas tant que vous ferez le 
bien que vous faÍles a l'éducation populail'e, el recevez l'assu
,'ance de mes sentiments les plus distingués. 

GUlZOT. 



PIECES HISTORIQUES. 

v 
(Page 120.) 

Jo M. Jouffroy ti M. Guizot. 

Monsieur, 
Marseille, 6 décembre 1835. 

le VQus écris quelques lignes de Marseille pour vous in
former de mon heul'euse arriyée en celte ville. Quoique 
asse~ faligué, je ne suís pas plus mal qu'il mon départ de 
París, et c'est tout ce que je pouvais espércr. le compte partir 
mardi pour Livourne par le hateau a vapeur. Le temps est 
beau, et s'il ne change pas, nous aurons une traversée fort 
douce. Si la mer me faliguait trop, je m'arreterais a Genes, 
d'ou j'irais il Pise en voiturin. 

1.0 suis enchanté de la valJée du RhOne, de Lyon a Avi
gnon; ce sont les plus belles lignes du monde, et j'aimais 
jl!squ'aux teinte~ séveres que l'biver répandait sur le paysage. 
La campagne d'Avignon m'a révélé une natura que je ne 
connaissais pas et qui m'a causé une impression inexpri
mable. lene dis rien de la gracieuse vallée d' Aix ni de la 
belle rade de Marseille; j'élais mieux préparé au spectacle 
qu'elles m'ont oifert. II ne m'a {las ému comme la vieille 
ville des papes et le magnifiq)le horizon semé de ruines qui 
)'entoU1'e. 

fespere arriver heureusement 11. Pise d'ou je vous écrirai. 
Je sais que vous avez eu la bonté de m'y ménager une con
naissance agréable et utile dans la personne de M .•... ; 
e'est une nouvelle ohligation que j'aurai 11 votre bienvoilIance: 
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je la retl'ouverai la comme a Paris. Je ne vous dirai pas 
combien j'en suis touché et reconnaissant; ce sol1t des choses 
qui s'expriment mal. Adieu, monsieur; croyez a mon vieil 
et invariable attachement et 11. mon respectueux dévouement. 

JOUFFROY. 

2° .H. Jouffroy á l}1. Guizot. 

Pise, 4 j anvier 1836. 

Monsieul', 

Quoique je sois établi a Pise depuis quinze jours, je n'ai 
pas voulu vous écrire avant d'avoir faít connaissance avec 
ce pays et ses habitanfs. J'ai trouvé aux bords de l' Arno une 
température extraordinaire qui, depuis mon arrivée, ne 
s'est pas un moment adoucie; a plusíeurs I'eprises le fleuve a 
charrié, et le thermomeLre est descendu la nuít a six degrés 
au-dessous de zéro ; par un temps pal'eil, il était impossible 
que le l'étahlissement de ma san té fit de grands progrcs, et 
toutefois je me sen s beaucoup mieux qu'il. Paris; le voyage 
surtout, quoique pénible, m'a fail le plus gl'and bien; tant 
que j'ai été en mouvcment, je me suis parfaitement port6, 
et je n'ai retrouvé le sentiment de ma faiblesse que dans le 
reposo Je suinai cetle indication, et qnand la températul'e 
sera devenue meilleul'e, je ferai de nombl'cuses cxcursions 
dans les envil'Ons de Pise; j'espcre a l'aide de cc l'égimc, el 
sons un ciel qui ne pent manquer prochainemenl de s'adou
cir, atteindre le hut de mon voyage. le ne vous demande 
point pardon d'enlrer dans ces délails; vous m'avez trop 
prouvé l'intéret que vous vouliez pl'endre a ma santé ¡JOur 
que j'hésite a vous les donner. 

J'ai re!(u ici l'accueil le plus aimable et le plus amical de 
tous les professeurs de l'université que j'ai visité~. Je me sui;; 
particulierement lié avec M. Rosellini, qni pO\ll'suit a"ee 
zele et aux frais du grand-duc la puhlicnlion de son granel 
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ouvrage sur les Illonuments dc l'Égyptc et de la Nubie; avec 
M. Rosini, I'un dcs poetes eL des prosateurs les plus disLin
gués de l'Italie, I'auteur dc la J[onaca di Monza qui a ba
lancé dans ee pays l'illlmense sucees du roman de Manzoni; 
enfill avee M. Requoli, éleve de Dupuytren, elle premier 
chil'ul'gien de l'ltalie depuis la mort de Yacca. Ces tl'ois 
hommes oecuperaient en tous pays un rang élevé, et ne 
migligent rien pour me rendre le séjour de Pise agréable et 
facile. Tous lrois sont professeurs a I'université, qUl compte 
dans son sein d'autres hommes de mérite; malheureusemenL 
le professeur de philosophie est un vieux pl'etre moitié seo
lastique eL moitié condillaeisLe, tout a faiL inabordable. 

lUon espél'ance de rencontl'el' dans la hibliotheque de Pise 
quelques manuscrits intéressants pom l'histoire de la philo
sophie franvaise dans le moyen age s'esl tout iJ. fail évanouie. 
Les Florelltins ...-ietorieux out dépouillé les Pisans de lous les 
monuments litLéraires que ceux-ei possédaienl, eL la biblio
tMque de Pise, composée de ;)0,000 volumes, est tout a fait 
moderne et ne contient aucun manuscrit. J'en serai done 
réduit a pareouril' les catalogues des bibliothequcs de Flo
rence quand j'irai visiter ecUc derniere vil/e, et peut-etre y 
découvrirai-je quelque chosc. En attendant je recueille dcs 
renseignements sur l'élat de l'inslruetioll publique en Tos
cane; mais je crains bien qu'il n'ait fort peu ehangé depuis 
J\f. Cuviel'. Toutefois, vcuillez me Jire, Ol! me faire dire par 
M. Dubois, jusqu'll quel point de telles rccherches pourraiellt 
vous etre utiles, et dans quel gens elles devraient etre parti
clllii;rement dirigées. 

La riguelll' de la saison ne IIl'a pas encore permis de tra
vaiUer sérieusemellt; mais, 'quand viendra le beau temps, 
,j'espere mener a llien mon travail sur Reid. J'aUenus avec 
impatience les discussions de la Chambre sur la polilique 
cxtérieure; je compte sur bien des légeretés de la part de 
nos avocats; maÍs apres les tristes débaLs sur notre état inté
rieur qui ont rcmpli, av ce tant de dangeJ's pour le pa)'s, les 
dernieres sessions, ce sera un grand progrcs Je "oír enJin la 
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Chambre s'occuper de nos vé!'ilables affaires qui sont celles 
du dehors, dlit-clle s'y montrer tres-ignorante el tres-faible, 
comme je m'y altends. J..,'attention de la France une fois dé
tournée d'elle-memc, les passions se calmeront, et nous en
trerons enfio dans une vie politique l'éguliere. Je regrelte 
beaueoup sou,~ ce rapport la session qui va s'ouvl'it,; je erois 
que j'aurais pris quelque parl aux discussions; mais nos véri
tables intérets ne manqueront pas de représentants el je 
jouirai de loin de vos victoires. 

Adieu, monsieur; veuillez croire 11 mon vieil et bien COD

stant et bien véritable aUaehement. 

JOUFFROY. 
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VI 

(Page H!3.) 

Rapport au roi Louis-Philippe sur la création d''I,cue 
chaire de droit constitutionnel dans la Faculté de 
dmit de París. 

París, le 22 aoó.t 1834, 

Sire I 

Une somme de 25,000 fr. a élé portée au budget de 1.835 
pOUl' cl'éations nouvcllcs dans l'enseignemcnt des facultés du 
royaume. L'objet de quelques-unes de ces cl'éations ét¡¡.it 
indiqué dans le rappllrt que j'ai eu l'honneur.de présenter 11. 

Votre lIajesté, sous la date du 31 décembl'e 1.833 : 
Cl On se p1aint que l'enseignemenl du droit est incomplet ... 

« Plusieurs facultés réclament des chaires de droit admi
« nistratif; ... et il n'en est pas une oil soit enseigné nolre 
« dl'oit constitutionnel francais, aneien et moderne.,. Cepen
« dant le gOllvel'llement sous lequel nous vivons aujourd'hui 
(( appclle tan! de citoyens a prendre part aux affaires de 
« I'État, a ecIles du département et de la commune, qu'on 
« ne saurait trop désirer que la partie de notre législation 
« qui se raUache 11 l'exel'cice des droits politiques el aux 
« aUributions des diver8 pouvoirs soit expliquée et 
« commentée, au moins dans nos principales écoles.,De tels 
{( cours, faits par des hommes d'expérience et d'une haute 
« raison, pourraient devenir d'un grand intéret social. Je 
« crois done qu'i1 est urgent de faire quelques essais en ce 
« genre )) 

Le cl'édit demandé fut alloué par les Chambres, dans de~ 
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'ues confol'mes 11 eelles que Votre "Iajesté a miL daigné ap
(Jl'Ouver. J'ai du, ell conséquellce, m'occllpel' du heu le plus 
cOllvellable au premier essai de cel cIIseignement, dé son 
objet précis, de la forme qu'il doit avoir el du rang qu'i I 
doit prendre dans I'ordre des études. 

Bien que l'élabIissement d'un COUI'S de tlroit comtitutioll
nel Boil un fait entieremellt nouveau dans nos écoles, il peut 
d'autant plus facilement y etl'e inll'oduil quü le príncipe de 
cel enseignemt'IlL aHtil été reconllu db l'origine par les dé
crets constitulif" des facultés de droit, el spécialement par 
cclui du 21 septemhre 1804, (lui staluilit, articlü 10 : 

« Dans la deuxiimlC et dans la troisíeme années, uUÍl'e la 
« suite du Code des Fran~ais, 011 emeignera le dl'oil public 
( fran~:ilis el le dr(lit civil dans ses l'ilpports avec l'adminisll'a
« lion publique. ») 

Mais celle pl'omesse re,ta stél'ill) SOtlS l'Empin'. 
11 en fut de meme sous la Restauration. Hans le dél'elop

pement momentané que rcgut la Faculté de Paris, par 1'01'
donnance dtl ~ mai 1819, le droit public fl'an~ais fut réduit 
it unc chaire d.) droit administratif qui clle-meme fuL 
bientM supprimée. II appilltienl au gouverncmcnL de Votre 
Majeslé de fairc, sur ce poiut, ce qu'on a Loujours redouté, ,J 

et d'enseigner hautemcnt les principes de libcrtl~ légale el de 
droít constiLutionnel qui sont la hase de nos instituLions. 

Un tel enseignemclll, san,; doute, \le peut s'impl'oviscr 
dans toutes les écolcs it la fois; médíocl'e, jI serait inutilc, ou 
Illeme nuisible, JI yeut de,; homllles supéJ'ieul's qui puissenf 
le donner avec l'aulorilé (le la convictioll el rlu talent. Qu'une 
seuIe chaire de ce genre soit créée et dignement remplie, 
elle exercera bientót une grande irífluence. 

Ce point rcconnu, Sire, il ne peut y avoil' de doute sur le . 
lieu de ceUe premiere cléatiun. C'esl dans l'l~cole de droít 
de Paris, c'est au centre meme de l'cnseigncment le plus 
adif ct le plus complet qu'on doit oUVl'it, ce COUI'S noureau et 
<1ppelel' totll le monde [¡le juget:. 

Qllanl a SOIl uhjl'i l'l ¡¡ ;;<1 f'II'l1Il'. ib :':OTll d(;lermilll:s pi/' 
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le titre meme : e'est l'cxposition Je la Charte et des garanties 
¡aJi viduelles eomrne des in~ti tulioris poli tiq lles qu'elle con
sacre. Ce n'est plus la, pour nons, un simple syslerne philo
sophique livl'é aux Jisputes des hommes; e'est une loi écritc, 
reconnue, qui peul el doit etre expliquée, eornmentée, aussi 
hiell que la loi civile ou [oute anlre IJ:lrtie de notrc législation. 
Un tel enseignement, a la fois 'aste el jlrécis, fondé SUI' le 
droit public national el sur les lerons de l'histoire, susceptible 
de s' élendl'e par les comparaisons el les analyses étrangeres, 
doit substilllCl', aux erreUl'S de l'ignorance el a la témérité des 
notions superficielles, des connaiss8nces forles et positives. 

A mes yeux, e'est dans la pleine franchise el l'étendue de 
ce COUI'S (11.11' se trouvera son efficacité. Comrne le droit con
slitutionnel est maintcnant pal'mi nol.ls une vraie science dont 
les principes sonl détel'minés el les applications journalieres, 
il n'a point de conséquenccs extremes qu'on doive craindre, 
ni de mystcrcs qu'on doive cacher; el plus l'cxpasition faite 
par un esprit élevé ~era complete el approfondie, plus l'im
pression en sera l)aisible et salutaire. 

Mais, par eelte raison meme, Votre Majesté jugera sans 
Joute que eet'enseignemmt nauveau ne saurait etre ajouté 
eomme un simple ornement tll'École de droit de Paris, el 
qu'il y doil Ctl'e incorporé camme partie intégrante des 
études. 

Déjil, deplIis 1804, des objets nouvranx d'pnseignement, 
que ne comprcnait pas la premicre organisation, furenl, a 
dil'erscs époqucs, ajoutés allx anciens cOllrs, et sonl devenus 
obligatoires pour les élc\es. Aiusi, I'ordonnance du 4 no
vembre 1820 prcscl'ivit de suivre, dans la tl'oisieme année; 
indépendamment du cours de Code civil, un cours de Code 
commercial el un cours de droit administratif. Un reglc~ 
menl dn ;) mai ·t829 décida égalemenl que le droit admi
nistl'atif ferait panie nécessail'e du second examen de licence. 
Par les memes motifs el par une considération plus haute 
encore, le cours de droit constitutionnel doit etl'e rcndll 
obligatoire, en troisieme année, pom les tI~pirants a la li-
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cence, dans la Faculté de droit de Paris, el le second examen 
de licence devra comprendre une épreuve spéciale sur les 
objets du nouveau cours. 

n résultera de ces diverses Q'ispositions que le titre de li
cencié en droit sera plus élevé, plus difficile 11. obtenir dans 
la Faculté le Paris que dans les autres faculté s du royaume. 
Mais une semblable inégalité existe déjh entre les facultés OU 
l'enseignement du dl'oit administralif fail padie des cours 
et ceHes OU il n'a pas licu. D'ailleurs, ce qu'il importe surtout, 
c'est d'améliorer ce qui prospere déja et d'établir quelque 
part le modele d'un emcignement étcudu el bien dirigé, 
sauf 11 multipliel' ensuite, sur les divers points de la France, 
une création heureusement éprouvée. 

J'ai ,'honneur de proposer, en conséqucnce, 11 Yotre Ma
jesté, de vouloir bien donner son approbation au projet d'or
donnance ci-joint. 

Je suis avec le plus profond respect, 

Sire, 

De Yotre Majesté, 

Le trcs-humble et trcH)béissant scrvileur 
el fidcle sujet, 

GrIZOT. 
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VII 
(Page 427.) 

M. Auguste Comte el M. Guizot. 

Paris, le samedi SO mars 1833. 
MonsieUl', 

Quoique, dcpuis plus de trois semaines, je difIere a dessein 
de vous écrire, je dois d'abord vous demander sincerement 
pardon de vous entretenir d'affail'es si peu de temps apres la 
perte cruelle et irl'éparable que vous venez d'éprouver, el a 
laquelle je compatis vivement. l\Iais, comme, d'apres ce que 
vous aviez bien voulu m'annoncer dan s notre derniere en
trevue, c'était vers le commencement de mars que rlevait 
elre examinée définitivement la proposition que j'ai eu l'hon
neur de vous soumettre le 29 octobre dernier, sur la création 
d'une chaire d'histo¡'re générale des sciences physiques et ma
thématiques au Collége de France, je craindrais, en gardant 
plus Jongtemps le silence a cet égard, de donner lieu de 
croire que j'aurais renoneé a ce projet. 

11 serait déplacé , monsieur, de rappeicr icí, meme so m
mairement, les diverses considérations principales propres 
a faire sentir I'importance capitale de ce nouvel emeigne
ment, el sa double influence nécessaire pour contribuer a 
imprimer aux études scientiliques une dircction .plus philo
sophique, el pour combler une lacune fondamentale dans le 
systeme des études historiques : e'est, ce me semble, le com
plément évident el indispensable de la haute instmction, 
surtout a l'époque actuelle. Je m'en réfere a cet égard a ma 
note du 29 oclobre; ou, pour míeux dire, monsieur, je m'en 
rapporte 11 votre opinion propre el spontanée sur une question 
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que la llature de yotre esprit et de vos méditations anté
rieures vous met plus que personne en étaL de juger saine
ment. Car, je vous ayoue, monsiéur, que cc a qnoi j'atlache 
le plus d'importance dans celte affaire, e'es! que vous yeuil
li¡?,7. bien la décidc)' uniqucment par yous-meme, a l'abrí de 
toute influence, en usant de yotre droít a l'égard dl! Col
lége de Franee qui se trouye heureusement, et par la loi, et 
par l'usage, hors des aUrihutions du eonseil d'instruclion 
puhlique. Lcs deux seuls savants qui fassent actuellement 
partie de ce conscil, quoiquc dislingués d'ailleilrs dans leul'~ 
spécialités, sont, en:effet, par une singulicre cOlncidenc!', 
généralement reconnus dans le monde scientifiquc commc 
parfaitement étrangel's a tout ce qui sort de la sphere propr8 
de leurs travaux, et comme pleincment incompétcnts en 
tout ce qlli concerne la philosophie des sciences et l'histoire 
de l'esprit humaín. 11 y aurait, monsiclll', je dois le Jire
avec ma franchíse ordinaire, plus que tle la motlestie, claus 
une intelligcncc'comme la vOtre, a subordonner votrc opiniou 
a la leur sur une question de la nature de celle que j'ai eu 
l'honnem de soulever aupres de vous. Si vous pomez a ce 
sujet recueillil> des conseils utiles, ce n'est pas dl! moins de 
la part de vos conseilleJ's ofticiels. 

Comme depuis cinq mois, vous avez cu cCJ'tainement le 
Ioisir d'examiner cetle affaire avec loulc la maturité suffi
san te, sans etl'e importuné de mes installccs, je crois I'0ll

yoir entin, monsieur, sans etl'e >indiscret, réclarner a cel 
égard votre décision délinilive . .le suis loin de me plaindre 
de la situation précaire et parfois miséralJle dans laquelle jé 
me suis toujOlJl'S !rouvé jusq u'á présent, cal' je sens combien 
elle a puissamment conlribué 11 mon éUucation. Mais cclle 
éducatioll ne saul'aít durer toute la vie, et il est hien temps, 
a tl'ente-cinq ans, de s'inquiéter enfin d'une position fixe el 

convenable. Les memes circonstances qui ont été utiles (et i.t 
mon avis indispensables ordinairement) pour forcer l'homme 
a mÚl'ir ses conceptions ct a combiner profondément le 
syRteme gélléJ'al. de ~es lravaux, tleviennent nuisjJ¡les par 
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une prolongation démesurée, quand il ne s'agit plus que de 
poursuivre avee calme I'exécution de rechcrches convenahle
ment tracées. Pour un esprit tel que vous connaissez le mien, 
monsieur, il ya, j'ose le dire, un meilleur emploi de son 
temps, daos l'intéret de la sociélé, que de aonner chaque 
jour cinq a six le~ons de mathématiques. Je n'ai pas oublié. 
monsieur, que, dans les conversations philo8ophiques trop 
rares et si profondément intéressantes que ¡'ai eu I'honneur 
d'avoir avec vous autrefois, vous avez bien voulu m'exprimer 
souventJcombien vous me jugeriez propre a cnntribuer a la 
régénération de la haute instruction publique, si les circon
stances vous en conféraient ¡amais la direction. J e ne crains 
pas, monsieur, de vous rappeler aujourrl'hui cette disposilion 
bienveillante et d'en réclamer les eflets lorsqu'il s'agit d'une 
cr,éation qui, abstraclion faite de mon avan tage personnel, 
présente en elle-meme une utilité scientifique incontestable 
el du premier ordre, et qui se.trouve en une telle harmonie 
avec la nature de mon iotelligence et des recherehes de toute 
ma vie qu'il serait, je crois, fort difficile aujourd'hui qu'elle 
put convenir 11 aucune aulre personne. 

l'espere, monsieUl', que' vous ne tl'ouverez pas déplacée 
ruon insistance a cet égard apres un si long délai. Vous 
n'ignorez pas que, bien que ce pl'ojet fUt pleinement arrelé 
dans mon esprit avant votre ministcl'e, je n'ai poinl essaré 
de le soumettre a votre prédécesseur, par la certitude que 
j'avais de n'en litre pas eompris, et iI est plus que probable 
que la meme raison ru'empechera également d'en parler a 
votre successeul'. Vous eoneevez done, ml)nsieur, qu'il est dQ 
la derniere importance pour moi de faire jllger eeHe question 
pendant que le ruinistcre de l'instruction publique est oecupé, 
grace 11 une heul'euse f:xception, par un esprit de la tl'erupc 
du votre el dont j'ai le précieux avantage d'etre connu per
sonnellement. 

Comme cette fonction ne présente heureusement aUCUll 
earaetcre politique, je ne pense pas qu'on puisse trouvel', 
daos le systeme général dn gomernement actuel, anenn mo-

't. 1.1\. 
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tif de m'exclure, malgré l'incompatibilité intellectueUe de 
ma phílosophie positive avec touta philosophie théologiqqe 
ou métapbysique, el par suite avec les systemes poli tiques 
correspondants. Dans tous les cas, celte exc1usion ne saurail 
offril' l'utilité d'arreter .mon essor philosophique qui esl 
maintenant trop caraclérisé et trop développé pour pouvoir 
etre étouffé pal' aueun obstacle matériel, dontl'effet ne ponr
rait etre au contraire que d'! introduire, par le ressentiment 
involontaire d'une injusliee profonde, un caraetere d'irrila
lion contre lequel je me Buis soigneusement tenu en garue 
jusqu'ici. Comme je ne pense pas que les vexations purement 
gratuites el individuelJes se présentent a resprit d'aueun 
homme d'État, dans quelque systeme que ~e soít, je dois donc 
etre plejnement rassuré a cel égard. Si eepelldanl, monsielu', 
quelque motif de ce genre contrariait ¡ci l'etret de votre bien
veillance, je ne doute pas que vous ne crussier. devoir me le 
déclarer franchement, par la cerlitude que vous auriez que je 
vous connais trop hien pour ne pas regarder un esprit aussi 
élevé que le vOtre comme parfaitement étranger a toute diffi-
culté de eeUe nature. ' 

Je ne pense pas non plus avoir aucun obstacle a rellcontrel' 
dans les considél'ations financieres, cal' le budgct du Collége 
de France me semble actuellement pouvoir 'comporter aisé
ment celLe nouvelle dépense sans aucune addition de fonds, 
la chaire d'économie politique ne devant point probable
ment elre rétablie, a cause du caraetere vague et de la con
ception irralionnellede ceUe prétendue scienae, telle qu'elle 
~t entendue jU8qu'ici. Dans tous les cas, il est nécessaire 
d'abord de reconnaltre en príncipe la convenance du cours 
d'bistoire des iciences positivas, sans y meler aucune que&
tion d'argent. Je pui! d'autant plus faciliter une telle 
décisioo que je consenlirais volontiel's a. faire ee eours sans 
aueun trailcment jusqu'il ce que la Chambre eut aUoué des 
fonds spéciaux, si le budget était réellement insuffisant. 

Par ces divers motifs, j'espere, monsieur, que vous Yon
drez bien m'assigner prochainement une derniere entrevue 
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pour me faire connaitre, au sujet de celte création, votre 
dél~rmination définitive, soit dans un sens, soit dans un 
alltre. J'ai besoin de n'etre pas ten u plus longtemps en SUg

pens a cet égard, afin de pouvoir donner suite, si une telle 
calTiere m'était 'malheureusement fermée. aux dé marches 
susceptibles, dans une atrtre direction, de me eonduire a une 
position convenable, ce qui est devenu maintenant pOll!' 
moí, apres une insouciance philosophique aussi prolongée, 
un véritable devoir. 

J'ai dédaigné, monsieur, d'employer, aupres d'un homme 
de vútre valeur, les procedés ordinaires de sollicitations 
indireefes et de patronages I)lus ou moins importants que 
j'eusse pu néanmoins mettre en jeu tout eomme un autre. 
e'est moi seul, monsieur, qui m'adresse a vous seul. Il s'agit 
ici d'une occasion unique de m'accorder une position conve
nable, sans léser aucun intél'et, et en fondant une institution 
d'une haute importance scientifique, susceptible, j~ ne crains 
pas de le dire, d'honorer a jamais votre passage au ministere 
de l'instruetion publique. Je erois donc pouvoir compter sur 
l'épreuve décisive a laquelle je soumets ainsi votl'e ancienne 
bienveillance pour moi et votre zele pour les véritables pro-
gres de l'esprit humain. • 

Veuillez agréer, monsieur, l'assurance bien sincere de la 
respectueuse considération de 

Votre dévoué serviteur, 

Augusle COMTE. 

No 159, rue Saint-Jacques. 

P.-S. le vous prie, monsieur, de vouloir bien acceptel' 
l'hommage du premier volume de mon Cours de philosophie po
sitive, dont j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint un exem
plaire.La publication de cet ouvrage, que les désastres de la 
librairie avaient suspendue pendant deux ans, va maintenant 
etl'e continuée san s interruption pal' un alltre éditeur. le 
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m'empresse de profitel' de la premiere disponibilité de 
quelques exemplail'es pour satisfail'e le désit' que j'avais 
depllis si longtemps de soumettre ce travail 11 un juge tel 
qlle VOIl~. 



V] JI 

JI, Lakaual a ]JI, GI/izor. 

",[obile,-};lai d'AJabarlIlI, 1(; juillct lH:J:;, 

Execllenee, 

Mon gl'and travail en deux volumes slI\')es tlals-Unis, ale!; 
la traduetion anglaise en regard du lexle, esl sous p¡'esse, el 
>'ous y eles célébré plusieurs fois : d'ahol'd, en tl'aitant de 
l'élat de J'instruclion publique aux l~tats-Unis, comparé it 
eelui ou elle se ll'ouve en Franee el en Anglelel're; volre 
éloge nait du sujet, aussi naturellement que la f1cur sOl'l de SOl 

tigej vous eles le moderne l'estaurateuJ' de l'inslructiolJ pu
hli(Jue dans notf'e heHe patrie: eeLle vérité est 'eonlllle el 
non eontestée, meme dans les journaux; ¡'ai ~ous les yeux 
celui des Conllalssances ¡¡files, l' Abeille américaiw. el le 
Jlonitpur de la No1tvelle-OrléaTls, Vol,'e cours J'histoil'e esl 
devenu une époque mémol'able dans les annales de notre Uni
versité, Vos ouvrages historiques, qu'on étudie apres les avoil' 
I liS, pl'ésentent eelle partie de nos connaissances comme 
J'avait conliue I'orateul' romain, comme le pl'éceptelll', eomme 
'inslilntl'iee de la vie, magistra vitre, En tl'aitanl de l'état 

actuel de la législation aux )tlats-Vnis, ell Franee el en Anglc
tClTe, j'ai occasioll de si~llalel' les Ol'atclll'S c¡ui primenl au 
COl1gI'C~, atl pal'lcHlcnl el iI la tr'ibulIl', el cerlcs jI' IlC Pllio; 
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pas omeUre l'orateur dont le beau talent d'improvisateur pro
tége les saines doctrines qui dirigent le gouvernement actuel 
de la France. J'ai, avec tous les bons esprits, l'intime con
viction que si le gouvernement s'était lancé daris toute autre 
direction I s'il avait imprimé une toute autre lournure aux 
affaires publiijues, la France aurait subi de nouvellcs révo
lulions, depuis les.-journées de juillet; il suffit, ponl' en eLre 
convaincu, de connaitre le caractere inquiet el mobile de la 
généralité des Fran!;ais, et l'esprit qui régit les cabinels de 
l'Europe. La France foulée, démembl'ée, aUl'ait élé envahie 
pour la troisieme fois. 

Les tumultueux débats mus, de tl)utes parts, aux États
Unis a I'occasion du traité des vingt-cinq millions, forment 
un appendice remarquahle dans mon ouvl'age. Les orateurs 
de 1'opposilion, qui ont traité celte question a la tribune, se 
sont placés dans une fausse position. lIs ont mal jugé les Amé
ricains. lIs ont ignoré ou feinl de méconnaitl'e l'état moral 
de ces contrées a demi-civilisées. En général, les hahitants 
des États-Unis ne forment pas un corps de nation proprement 
dit, un peuple homogime. Les fondateurs du goul'ernement 
fédéral reposent lous dans la tombe, et leurs descendanls ne 
forment que la partie la plus exigue de la poplllation géné
rale; celle~ci se compose d'frlandais, d' Allemands, de Suisses, 
d'Espagnols, d'Italiens, de Polonais, de Frall!;ais, etc. Jack
son lui-meme, né Américain, n'al'ait que huit ans a l'époque 
deja proclamation de l'lndépendance, étant né le 7 lllars 1767. 
Tous ces peuples, si divers d'esprit, de mmurs, d'habitudes, de 
langagc, jouissent ici d'une liberté semi-sauvage que les lois 
ne refrenent jamais, et se donnent, de ploéférence, un chef 
vieux soldat, qui, toute sa vie, a cultivé ses champs dans le 
Tennessee, ou pourchassé de misérables sauvages dans les 
forets. Croit-on, espere-t-on qu'un tel homme, dur de ca
I'actere, traitera les affaires publiques.comme nos cOUi'tisans el 
IIOS académiciens? Jackson, soldat tres-des pote, comme ¡ll'a 
~H:ouvé a Pensacola el a la Nouvelle-Orléans, passe a pieds 
JOlllts sur toutes les convenances, par habitllde el non par 
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mauvaisil intenlion; iI est bien placé a la tete d'un peuple 
nouveau et peu avaneé dan s la cartiere de la civilisation. 
eette vél'ilé est bien connue par M. Livingston lui-meme: ce 
ciloyen avait été chal'gé par la iégislature de la Louisiane 
de la rédaction d'un code de lois; j'étais, a ceUe époque, 
président de I'Université de lá Nouvelle-Orléans, et je vivll.is 
tres-familiei'ement, eL meme dans une sorte d'intimité, avec 
Livingston. Je lui éCl'ivis pour lui signaler une foule de 
lacunes dans s<lri travail; sa répotlse fut, et i\ ne I'a pas cer
taiñement oubliée, que ce codl! ébauché $uffisait, paur le mo
ment, ti un peuple nouveau, économe et labor(eux, et qui ne 
possédait encore que les établissements néaessaires attx premUt6 
besoins de la vie, Le peuple américain a, dans ses habitudes 

. et son langage, quelque chose de trop apre el de trop vel't 
poul' pouvoir découvrir rien d'offensant pour les Frllncais 
daos le messilge de son président. J'atteste que je n'ai pas 
renconlré un seul AméricaÍn de marque qUÍ, retl'anchi 
comme ila le son1 lous derriere leurs habitudes, ait ptl rien 
dllcouvrir d' ótrensant, pour les Fran~áís, dans le message de 
Jackson. L'cxcessive susreptibilité francaise doitfll.ire de~ con .. 
tessjbtl~ 1I Uh pétlple dtml les fortnes ét le langage sont natu
rellement austeres et meme acerbes. On lle traite pas affa.ireJ 
poli tiques a Samarkande comme a Paris , a 8parté cbmme il 
AthCnes, aux beaux jours du siecle de Pét'icles. Le passllge 
incriminé est, si l'on pent s'exprimel' ainsi, un fruÍt du cru. 
Jackson ne traite pas autrement avec les autorités constituées 
des Étaís-Unis, et prohablement avec les cahinets de l'Eul'Ope, 
qui oní le hon esprit de ne pas s'en racher. Voyez les mesgages 
relatifs a la Banque, et sUrtont aUl trou11e5 qüi bnl agité les 
Carolines; toutes ces discussions, Oll le Sénat accuse le prá
sident d~llvoit violé la constitution, OU le président proteste 
contra le Sénat, ou Jackson menaee de contraÍndre, par la 
force, les íttats du Sud, ou l'on luí répoild e1\ lui prodiguáfit 
les qualifications de nouveau Robespiérte, de second Mrttllt , 

ne laissent apres elles autúne irritation, et ne troublent MI
letí1ent la gl'ande familia. On est tóléralit anx États-Unis, et 
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I'ambilion ne faíl pas fermenter les tetes des membres duo 
eongres, pour supplanter les ministres. On a été généralemenl 
fort surpris, dans ces contrées, de ne voir attaquer le traité 
que par les líhéraux, 00 soi~disant tels, el par les légitímisles 
avec. Les Américains, dans leur gros hon sens, ont jugé que 
I'attaque conlre le traité de Jackson n'était que la raisO\:; os
tensible, et que la véritable était dirigée contre le ministerc. 
et ron formule ainsi toutes les récriminations du parti li
bél'al par ces mots : dte-toi de la que je m'y mette. Quanl 
aux légitímistes, a visiere levée, ils rappellent, dans leurs 
w:eux pour l'économie el leur appel a la dignité natlonale, la 
réflexion de Laocoon a la "ue du cheval de Troie : Timeo 
Danaos et dona ferenteli. 

En résumé: 
1. Le langage du peuple des États-Unis, tel qu'il s'csl 

formé, tel qu'il est constitué, differe essenliellement de celui 
d'un peuple parvenu a son dernier degré de civílisation. 

2. Jackson a cédé a l'impulsíon que lui a donnée Living
slon dans plusieurs leUres qui ont élé publiées textuellement 
dan s tous les journaux de I'Amérique. 

3. Le message donne au peuple fran¡;ais de grands éloges 
qui doivent bien affaihlir I'impression défavorable produile 
par l'articIe incriminé. 

4. Le gouvernement fran¡;ais a faíl justice de I'íneonsidéré 
agent diplomatíque donneur de mauvais eonseils. 

5. Et ne doit-on pas Jaire entrer en ligne de cOlJ1jJie, el 
par forme de eompensation, les réflexions pesantes tombées 
sU!' Jaekson du baut de la tribune? 

Partant, je erois, avee les Amérieaim et meme les Fran
cais qui babitent ce pays, que justice est faite. 

Je ne vous parle plus de moi. Je erois eependalll que, con
naissanta fond les États-Unis el les régions environnantes, que, 
possédant surtout I'anglais et l'espagnol, el la langue esl une 
sorte de eonsanguinilé entre les peuples, je pourrais vous etl'e 
utile, robuste et bien portant eomme je suis , el tout dévoué 
¡¡ I"otre gouvernement, auquel j'ai offert mes hommages aH" 
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I)l'emiel's jOU1'~ de son inslallation. Je ne ~ous importunel'ui 
plus jamais, et je me bornel'ai, dan s ma solitude, a me plain~ 
dl'e a la nature de ce que, m'ayant I'empli toute ma vie du 
rlésir de servil' ma patrie, elle m'en a refusé les moyens. 

J'ai l'honneUl' d'etre, 

De Votre Excellence, 

Le tres - humble et tres-obéissanl 
sel'Vileur, 

Signé: LAKANAL. 

Doctl'inaire dans l'ancienne acception, et pOlIl' lou
jours dans la nouvelle. JI défendl'ait, le cas échéant, les nOII
veaux doctrinaires, comme il défendit, dan s des jours d'ol'age, 
le vénérable général des doctrinaires, menacé de la mort el 
caché chez moi, jusqu'au moment ou je pus, non sans peine 
el sans efforts, le produire au grand jour et le placer. 
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IX 

(Page 4,80.) 

Rapports au roi Louis-PhUippe sur la publication 
d'une Collection des Documents inédits relatifs ti 
l'histoire de France. 

(31 déccmbre 1833 et 27 novembre 1834.) 

jo Extrait du rapport au Roi sur le budget du minisrere 
de l'instruction publique pour l'exercice de f835. 

Sire, 

Depuis quinze ans environ l'étude des sources his
toriques a l'cpris uIIe aclivité nouvelIe. Des hommes d'un 
esprit clairvoyant, d'une science rare, d'une cOIlstance labo
rieuse, ont pénétré, les uns dans le vaste dépOt des anhives 
UU l'oyaume, les autres dans les collections de manuscrits de 
la Bibliotheque royale; quelques-uns ont poussé Ieurs re
cherches jusque dalls les bibliolheques et les archives des dé
parteruenis. Partout il a été prouvé, des les pl'emiersessais, en 
fouillant au hasard, que de grandes richesses étaient restées 
enfouies. Les efforts oet redoublé, et I'on a pas tardé 11 obte
nir des découvertes aússi importantes qu'inatlendues, de 
véritables l'évélations qni écJairent d'un jour nouveau lels ou 
tels événements, teIs ou tels siecles de nolre histoire; it eL' 
point qu'il est peul-etre permis d'avancer que les manuscrito 
et monuments originaux, qui onl élé jusqu'it présent mis au 
jour, ne surpassent guere en nomhre ni en importance ceux 
qui sont l'estés inédits. 

Depuis que ce fait e,t cOlls(all~, il 111: sr pas~c pas 1111 jou!' 
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SQm que les hommes jaloux des pl'ogres de la science el de la 
glúil'e littéraire de la Franee n'expriment le regret de voir 
l'exploitation d'une mine ~i riche abandonnée 11 des individus 
igolés, donlles plus grands efforts ne peuvent produire qué 
des résultats partiels et bornés. A la vérité, parmi ces éxpló
raleurs volontaires, iI faut distinguer l' Académie des inscrip
lions qui travaille a l'ecueillir diverses séries de monuIílents 
relatifs a notre histoire nationale. Mais Votre Majesté a pu 
se convaincre, il y a quelques instants, de l'extreme exiguité 
des ressources donl l' Académie dispose pour la pllblication 
de ces recueils, et de la lenleur qui en résulfe inévitablé
ment. Aussi, que[{e que Baít rexceIlence de ses travaux, ils 
sont jnsuffisants pour calmer les regrets et satisfaire les dé-
5ir5 de ceux qui voudraient entrer en possession de tant ae 
trésors, eneore inutiles ou ignorés. 

Le hesoin de voir meltre un terme a ces efforts ¡solés cóm
menee 11 etre si vivement sen ti que quelques persoimes sé 
sont réecmment formées en société pour tenter de concen
trer et de éoordonner les recherches de tóus lés Minitlés <¡tii 
se vouent a ce genre de travaux t. Jlesplmi que cétLe sócJéUí 
n!aura ras raíl un vain appel aux amÍs dé la sciel'lce; je m'áS
socie a ses efforls; mais je ne puis me dissÍmuler qué, lMi! 
rnerne qu'elle parviendrait a disposer de ressources plus con
sidérables qll'il ll'est permis de le supposer, son action né 
serait encare que parlielIe, el ses publications n'embrasSé
raien t que quelques séries de monuments. 

Al( gouvernement seul jI appartient, selon moi, de poú
voir aecomplir le grand travail d'une publication générá.le de 
lous les matérÍaux importants el encoré inedits sur l'histoite 
de notre patrie. Le gouvernement seul posseue les ressouÍ'cés 
de tout genre qu'exi-ge cette vaste entreprillc. Je né parlé 
meme pas des. moyens de subvenir aúx dépcnses qu'elle dbit 

t La Soeiété de l'histoire de Franee, fondée en juin 1838, 
compte déj1t plus de deux cents membres, et a déjlt fait, indé
pendamment de son Bulletin qui paralt tons les. mois. plusieure 
pnhlicfttions impórta.l'ltes, 
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entrainer.: mais, comme gal'dictl et dépositaire de ces legs 
précieux des siecles passé~, le gouvernement peu! emichil' 
une telle publication d'une foule d'éclair~iss('meJlls que dr 
simples particuliers tentcl'aient en yain d'oh!enil'. e'es! lil 
une reune toute ]ibél'ale el digne de la hielJveillance de 
\'otl'e Majeslé pour la pl'opagation de I'inslrnclion publique 
el la diffusion de, lumieres, 

Mais chaque jOUl' de relard I'cnd la tAche )llu,; dilJicile : 
non-seulement les tl'aditions s'effacenl et nous cnlevent en 
s'effa~an! bien des moyens de complétcl' el d'interp!'étcl' le~ 
térnoignages éerits; mais les lllonurnents eux-memes s'alle
I'ent matériellemen!. 11 es! uue foule de dépOts, surloul dallti 
les départemellts, OU les pirces les plus anciennes s'égarenl 
on devienncnl indéehiff/'ables, fante de soim nécessai!'es ;1 
lem entl'etien. Je' crois done qll"il est urgent que l'entreprise 
~oi! mise a exéculion, et qu'elle rcc;oil'c immédiatement IIlle 

assez gl'ande cxtemion. 
Une des premieres opérations serait de dresser un inven

taire des richesscs paléographiques de tons les départemenls, 
Les recherches seraient failes dans dellx sOl'les d'établisse
ments; d'abord dans les bihliothequcs communales, en second 
lieu dalls les dépOts d'al'chives, soit commllnales, soi! déplil'
temen tales. Je sais déjit qu'il esl plusieul's llibliothl!ques qui 
pOlllTaient elre exploitées avec gl'and pl'ofit, et pres,que 
toutes off/'iraient quelque chose a I'ccueiJlir. Ce son! surloul 
des éclaircissemenls Slll' l'histoil'e des localités, des partien
lal'Ítés tontes provinciales, que foumií'aient ces hib)iotheqLll~s. 
Malgré les ravages qui, depllis qual'antc ans, ont produil, 
dans la plupart de ces dépols, d'irl'épal'ables lacunes, on 
peul encore y faire une abondanle moisson. 11 en es! meme 
qui, par un heureux basard, ont été préservés du pillage; el 
quand le sort a I'oulu que ce fUt dans une de ces ,'illes, all
ciennes capitales d'importantes provinces, telles que Dijon 
011 Lille par exemple, on sent combien de fajls pl'écieux doj
vent y resler enfolli~. 1I est telle de ces viltes <tui peut 1I01lS 

o/Tri" une cOl'l'espolldallce lIon illtCITOmpul' a\'ec tUHS lln, 
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souverains pendant cinq ou six: siecles, lelle auh'C qui 
possede plus de deux ou trois mille chartes, Vlus de dix mille 
picces de tout genre, non-seulement inédites, mais inconnues 
des paléographes, el donl aucune analyse , aucun catalogue, 
n'a encore révélé I'importance. En un mol, les bilJliothcques 
et les archives départemenlales deviendraient prohablement 
une des sources OU seraient puisés les plus nombreux maté
j'iaux de eelte gl'anue puhlication. 

Le départemenl des malluscrits de la Bibliotheque royale 
serait égalemclIl fouillé, el fournirait une masse de docll
rnents originallx, dont il serait difficile de calculer I'impor
lance. Les collections dites de Colbert, de Briem¡p, de Dupuy, 
de Gaiynirres, el tant d'aulres qu'il serait trop long d'énu
Inérer, n'ont encore été ponr ainsi rlil'c qll'entr'ouvertes. Li, 
sont ensevelis des cOl'respondances, des mémoires, des écrils 
de toute espece, reflets vivants de lou8 les siecles, répertoires 
des jllgements que chaque époque a portes sur elle-meme. 
Aueun autre dépót n'est plus riche que la Bibliotheque 
royale en matériaux pou!' cette sorte d'histoire qu'on peut 
appeler contemporaine, histoire qui ne consiste pas moins 
llans la révélalion des idées que dans celle des faits. 

Les archives du royaume, an contraire, jelteraient de vives 
lumieres sur telles ou telles circonstances d'évéllemenls défi
gurés par la tradition. On y puiserail des rectificalions im
portantes, des renseignements curieux: sur tous les faits 
sociaux qlli laissent de leur passage une trace officielle el au
thentiquc. 11 es!. aussi, dans le dépót des archives) des trésors 
qU'OIl Ile serait pas tenté d'y chercher, tels que des corres
pondanees diplornali(lUeS, des lraités de poli tique , des frag~ 
ments d'hisloire. Ainsi, en résumé, bibliotheques el archives 
des départements, Bibliotheque royale et bihliolheques sc
condaires de París, archives du royaume , lels seraient les 
principallx établissements donl il s'agirait de produire les 
richesses au gl'and jour. 

Mais il est une aulre source historique plus abundante 
eucO!'t' peut-etre, el jmr¡u'iei plus incollnue. 
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Leil dépÓls dont je viens de p~rler sont public~i le gQl,t
vcrnllment ne ferait qu'en extraire et rendre plu~ abordable 
il tous le~ lecteurs ce que, avec de grands efforts sans doule,. 
les particuliers peuvent accomplir pUl' eux-memes. Le bien
fait semit immcnse, mais le gouvernement doit faire da, an
tage. II possede d'autres archives dont lui seul dispose, et 
dont il peut, suns aucun inconvénient, communiquer J en 
partie du moins, les inappl'éciables trésors: je veux parler 
des archives des différcnts ministcres, et llotamment du mi
nistel'e des affaires étrangeres. 

Jusqu'ici, tantOt la nature du gouvernement, tantOt de 
justes convenances, ont rendu ces grands Mpóts a Jleupres 

ínaccessíbfes; maís fa séparution est si profonde entre notre 
temps el les temps pussés, la politique de nolre époque est si 
peu solidaire de celle des siecles antél'ieul's, que le gouver
nement peut, ~ans crainte et sans scrupule, associer le puhlic 
a une parlie de ces richesses historiques. 

En s'arrelant vers le commencemenl du dernier siec1e, 
non.-seulement l'intéret de l'État, mais l'intérM des familles, 
ne pourront souffrir la moindre atteinte. 

Évidcmment les faits, les documents antél'ieul's an regne 
de Louis XV n'appurtiennent plus a la poli tique , mais a 
l'histoire, et rien n'empeche plus de publier ceux qui mériten! 
la publieilé. 

En exploitant ainsi avee sagesse les archives des divers mi
nisteres, et surtout.celles des aflail'es étl'angeres, qui sont 
dans un ordre parfait, la publication quej'ai l'honneur de pro
pOllW a Votre Maje~lé sera un monument tout a rait digne 
d'elJe et de la France. 

L'histoire des villes, des provinces, des faits el des usages 
locau" sera éclail'ée par les bibliotheques et les archives d~
pal'tementales; l'histoire générale des idées, des usages, des 
momrs et des rites par les manuscl'its des grandes bihlio
tbeques de Paris, par les archives du l'oyaume j enfi.n l'his
toire particuliere des tl'aités et des ambassades par les archives 
des alraires étrangeres i celle de la légistation et des gl'allds 
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proces par les archives du Parlement; ceJle des siéges ~ des 
hatailles, de la marine et des colonies par les archives de la 
guerre el de la maline. 

Je n~ puis, dans cet exposé~ offril' 11 Votre Majesté qu'uu 
sommaire, une ébauche incomplCle de l'entreprise que je 
soumets a son approhation, le sOllhaite que les résuItaLs que 
je ne puis que faire entrevoir ~ mais qu'on serait assuré d'at
teindre, justifient aux yeux de Votre )fajesté el 11 ceux des 
Chambres ma demande d'une allocation exh'aol'dinail'e. Si ce 
crédit esl accol'dé, j'aurai l'honneur de présenter 11 Votre Ma
je~té un plan plus détaillé de eeUe gl'ande publication natio
nale, el de lui soumettre les moyens d'exécution les plus 
propres a en assurer le succes. 

le suis arec le plus profond respect, 

Sire, 
De Votre Majesté, 

Le tres-humbll,l el trel!-obéjs~ant serviteur et ftd+le 
~ujet> 

París', 3i décembre 1833. Le ministre ~ecl'élaire d'Etat 
au département de l'instructíon 
publique, 

GlIlZOT. 

t. Rapporl al' Roi sur les mesures prescrites pour la 
r(lCherche eL la publication des Documents iftédits 
'fel4tifs a l'histoire de France. 

SlRB, 

Votre l\fajesté a daigné accueillir les vue¡¡, que j'ai eu 
l'honneur de lui soumeltl'e relativement a la recherche et a 
la publication des monuments inédits de l'histoire de Franee. 
Les Chamhres ont volé, dan s le budget de H\3ts, un cl'édit 
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de 120,000 fr. consaeré a ces travaux, et quí atteste haute
menl l'intéret qu'inspire l'entreprise scientifique et nationale 
qu'a approuvée Votre Majesté. 

Je me suis appliqué a en prépal'er le sucees, el je demande 
a Votre Majesté la permission de mettre sous ses yeux le 
plan que je me propose de suivre et les disposilions que j'aí 
déja prescrites. . '" 

Des le 22 novembre i833, je me suís adressé a MM. les 
pl'éfets pOl\l'leur demander des renseignements précis el dé
taillés sur la situation des bibliotheques el des archives des 
départements qu'ils administrent, ainsi que sur les divers 
ouvrages manuscrits qui peuvent etce contenus dans ces dé
pols. Les l'éponses qU51j'ai re~ues m'onl déjil.fourni quelques 
documents curieux; elles m'onl surlout indiqué les voies 
qu'¡1 convicnt de suivl'c pom arriver a des résultats impor
tants. 

Le 20juillet dernier, je me Buís mis en rapport avec les 
académies el sociétés savantes établies dans les départements; 
'j'aí sollicité leur concours; j'ai cherché a encourager leurs 
efforts, el tout me porte a croire qu'elles me seconderont avec 
zele el efficacité. 

Le i8 juillet derniel', j'ai formé, aupres du ministere de 
l'insll'Uclion publique, un comité on se I'éunissent quelques
uns des hommes les plus considérables par le savoir et par 
le mérite de leurs travaux historiques. Ce comité sera spé
cialement chargé de surveiller et de diriger, de concert avec 
moi, tous les détails de eette vaste entreprise. JI s'est as
semblé plusieurs fois sous ma présidence, el, gl'ace a I'assis
tance éclairée que ses memhres ont bien voulu me preter, 
on entrevoit déja les résultats qu'il sera possible d'obtenir. 

Un premier soin a du occuper le comité, celui de déter
miner nettement le hut que doit se proposer l'administration 
el les limites dan s lesquelles il convient de se renfermer. Il 
suffit, a cet égard, de s'en tenir rigoUl'eusement aux termes 
memes de la 101 de finances de 1835. lis contiennent et ex
pliqurnt toute la penst-e de l'entl't'pl'ise, Puiser it tOlltl~S les 
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sourccs "dans les archives et hibliolheques de Paris et des dé
temenls, dans les colleclions publiques et particulieres; re
cueilJjr, examiner el publier, s'il y a lieu, tous les documents 
inédits importanls et qui offrcnt un caractere historique, tels 
que manuscrits, charles, diplomes, chroniques, mémoires, 
correspondances, reuvres meme de philosophie, de littérature 
ou d'art, pourvu qu'eJles révelenl quelque faee ignorée des 
mreurs et de I'état social d'une époque de notre histoire: lel 
sera le but de ces travaux. 

J'ai examiné soigneusement, avcc le comité, quels seraíent 
les plus surs moyens d'exéculíon. 

La recherche des documenls présente d'assez grantles dif
fieultés, A París, et dans quelques vilJes en pelit nomhre, il 
existe des archives classées méthodiquement, et dans les
quelles a été dres;é a vcc exactituJe l'inventaire des pieccs qui 
s',y trouvent déposées; mais parlout ailleurs , regnent le dé
sordre el la confusion, A l'époque des troubles I'évolulion
naires, une foule de documents, jusque-Ia consel'vés dans les 
anciens monasteres, dans les chiiteaux ou dans les archives 
des communes, ont été livrés tout a coup au pillage el a la 
dévaslation. Des amas de papiers et de parchemins, trans
porlés dans les munieipalité.; voisines, ont été ¡elés pele-mele 
dans des greniers ou dans des salles Ilha.ndonnées ; le souvenir 
me me s'est effacé, dans plusieul's endroits, de ces lranslations 
opél'ées négligemment et sans formalités. De la. l'opinion gé
némlement établie, et devenue, pour ainsi dire, de tradition 
dans un grand nombre de départements, que tont a péri dans 
ces temps d'agitaliolL JI esl cerlain néanmoins qu'on peut 
rell'ouve¡' encore une pal'tie considéráble des anciennes ar
chives, nolammellt dans le~ villes d'éveché el de pal'lement, 
el qu'une foule de pieces importantes ont été sauvées et ren
dues aux. villes lorsque, plus tard, une autorilé conser
"atl'ice lit dépose¡' dan s les chefs-lieux des districls les dé
bl'is des anciennes abhayes, confundus avec les charles el 
autres monuments aulhentiques. Plusieurs pieces aussi 
furent gardées alol's commo litres de p.'opriété ou de 

T III, 26 
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droits utiles des bien s qui avaient élé vendus par'l'autorité 
publique. 

Je ne saurais former le dessein de procéder ac(uellcment 
el directemenl a un classement général et méthodique de 
toutes les archives locales, soit dcs départemenls, soil des 
eommunes : le temps elles ¡:essources manqueraient pou\' un 
si immense travai!. La Bihliothcque du 110i possede déjit un 
inventaire général de toules les archives qui exislaient en 
France avanl la révolulion, inventaire dressé, vers 1784, 
sous le ministcl'e de M. Berlin, et auquel sont joints un 
grand nombre de cartulaires ou répertoires de,; principales 
picces que ces archives locales l'enfcrmaient. Ces renseigue
ments suftiront aux premiel'es recherches ; it mesure que 1'00 

pénélrel'a dans les dépots publies pour en extraire les J'iches
ses, on éprouvera le hesoin de les meltl'e en ol'dre; de pre
micres améliorations suscileront le zde qui aspire á des 
améliorationsnouvelles, et le zele cl'éera des reSSOUl'ces. Les 
autorités locales, les conseils généraux et mllnicipaux SCl'ouL 
natureJlement provoqués et conduits, on peul l'espérer, a 
réintégrer leurs archives dans des liellx convenables, et a 
faire dresser le catalogue des picces qu' 011 y Cllmene, II con
vienl done de se mettre des il présent a l'muvre, san s pl'é
tendre commencer méthodiquement par un tra\'ail de elas
sement général qui offl'irai t, dans l' état actucl des cllOses, 
plus d'emharras que d'avantages, et que nos rccherches 
amEmeront, d'ailleurs, pl'esque néCeS5ail'emcnt. 

J'ai eherché, de concel't avec MM. les mCIII1H'es du comité, 
quels pouvaient ctre, dans chaqllc départernent, dan s chaqlle 
ville, les homrnes déjil connus par leurs travaux sur l'histoil'c 
nationale, et capables de s'associcl' a ceux que je duis faire 
entreprendre. Nous avons dressé une prerniere liste de qllatre
vingt-sept personnes avec lesquelles je me pro pose de me 
mettre en rapport, afín de les chargcr spécialcmenl des 
reeherches relativcs aux lieux qu'cllcs habilent. Une COI'
respondance réguliere s'élablira entre elles ct mon dépal'
tement, par l'intermédiaire de MM. les préfets; et, sans im-
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tl0ser partoul un ordre toulours le me me , une ol"ganisation 
systématique et uniforme, qui s'accorderaienl mal avec les be
soins et les reSSOllrces particulieres de chaque localité) j'ai 
rédigé cependrlllt des instructions génrrales qui peuvent 
s'appliqller égalcment 11 toutes les recherches et a lons les 
pays, el qui seront adressées a lous les c'orrespondants de mon 
minislere. 

Dans les lieux ou je ne pOlll'rai obtenir le concours de 
qnelques correspondants propres El ce genre de travail, je ta
cherai d'y suppléer en envoyant des commissaires spéciaux 
déjit exercés, et dont le mérite me soit hien connu. Du reste, 
j'accueillerai avec empressemenl. tmItes les communications, 
toules les propositions. Je sais que heaucoup d'hommes mo
destes el lahorieux. vivpnl dispersé s el presque ¡gnorés sur 
notre territoire, prels it mettre leu\' savoir et leur zele El la 
disposition d'une administration bienveillante. Je serai at
tentif 11 les chel'cher el iJeureux de les découvrir. Le comité 
central se liendra constamment au courant des dil'erses re
chcrches qui seron! entreprises a Paris et dans les déparle
ments. 11 dirigera, par des instructions particuliercs, tous les 
travaux que j'allrai prescrits ou autorisés; il transmettra aux 
correspondants du ministere les renseignements qui, leu1" se
ron! indispensables pour jllger de la valeur réelle de telles 
ou telles archives, de tels ou trIs manuscrito. A ussitót qu'une 
déwuverte importante aura élé signalée 11 mon atlention, 
I'un des membrcs du comité sera chal'gé spécialement de 
l'examiner _' de s'enlendrc avec la personne qui m'aura 
adressé eclte communicatlon, de rechercher toutes les pieces 
relatives au meme sujet qui pOIlfl'itient exister dans d'autres 
collections; et tou~es les f(lis que, apres cet examen, la pllbli
cation de tel ou tel m~lIIuscrit, de telle ou telle piece, aura 
été jug'ée convenahle, elle aura lieu sous la surveillance du 
comité, soit par les soins directs de l'ul1 de ses membres, 
soíl par une révision altentive du travail de ses correspon
danls. 

Te! e8t, Sire, danE ses tráits essentiels, le plan que je crois 
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devoír adopter. L'cxécutíon en est déja comllI'.'ncée, et je 
puís en indiquer a Votre Majesté les premiers et prochains 
l'ésultals. 

Les archives de plusieurs villes du royaume sont en assez 
bon ordre et assez bien connues pou!' qu'on ait pu s'y livrer 
immédiatement 11 d'uliles travaux. La hihliotheque publique 
de Besan!;on est, depuis longtemps, dépositaire des papiers 
du principal ministre de Charles-Quint el de Philippe 11, . 
d'un homme qui a élé melé 11 toutes les grandes affaires du 
XVI" siecle, du cardinal Perrenot de Granvelle. Ce vaste re
cueil se compose des correspondances de ce ministre, des 
notes de ses agen ts, et de toutes les pieces rela!i \ es a son ad
ministration dans les Pays-Bas el dan s le royaume de Naples. 
JI n'aélé connu des savants, jusqu'a cejour, que par I'éhauche 
d'un catalogue imprimé, el par la coude analyse de quelques 
pieces, que I'on doil 11 un religiellx hénédictin du XVIIl" sieclc. 
J'ai formé 11 Besau!;on, sous la p¡'ésidence dn savant biblil}
thécaire de cette ville, M. Weiss, une commission chargée 
de procéder a l' analysQ.. complete de ces matériaux'- Elle en 
fera le dépouillement et mettra a part ceux qui présen!enl 
assez d'intéret pour·etre livr.ls 11 la puhlici té. J'espere que 
bientot une parlie considérable de ces pieces hisloriqucs sera 
pl'éparée pour I'impression. 

Les riches et. précieuses archivcs des anciens comtes de 
Flandre sont conservé es 11 Lille : elles conticlmenl des doru
ments qui remontent jusqu'au XI" siecle. Je pl'ends dcs mc
sures, de conccrt avec M. le préfet du NOl'd, pOlir faire ex
plorer ces archives, el en ti reto lous les documentE qui parai
t!'aient dignes d'elre mis en lumiere. 

Les restes des anciennes archives du Roussillon sont 
consenés a Pel'pignan: on y trouvera des renscignemenls 
intéressants pour l'histoire de cetle pl'ovince et pour cdle 
des reJalions des I'Oi8 de France ave e les rois d' Aragon. Des 
spolialions nombreuses el une longue négligence, dont ces 
archives sont cnfin préservées, gnicc au zcle du hibliolhé
cail'c de la ,ille de Pcrpignau, ne les out pas lellcment ap-
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tantes. 

A Poitiers, oi! sont dépo~ées les archiH's de I'ancienne 
pro\'inee d'Aqnitaine, j'ai emoyé, avec le litre d'archiviste 
de la vil/e, un des éJeves les plus distingllés de l'école des 
C,hartes, M. Redel. M. C,helles, élim' de la meme école, a été 
également envoyé a Lyon ave e le mcme litre. 

Dans les bibliotheques et les archil'es de Paris, les tl'al'allX 
sont déja en pleine actil'ité, el promettent d'imporlanls ré
sllltats. 

Le dépal'tement des manustl'its, a la Bibliolheque l'oyale, 
dépOi immense de matériallx de toute es pece , est, ponr la 
pl'emiere foi~, Jivré iJ. une exploration générale el réguliel'e. 
11 pré~entedt's eorps d'ouvrages l'édigés, tantó! par des hom
mes instrnits sur des slljcts dil'ers de notrc his!oire, !anUlt 
par des personnes qui ont voulu transmettre a la postérité 
le détail des alTaíres auxquellcs elles ont pris par!. On y 
trouve aussi des reeueils de pieces délachées en nombre con
sidérable, formant des SOUl'ces de documeI1ts authentiques 
sur presque lous les sujels. Des collections rassemblées pal' 
des partieuliers dont elles ont conservé les noms, eeHes de 
Colbert, de Dupuy, de Brienne, de Gaignieres, de Baluze, du 
président'de Mesmes) el plusieurs autres, y ont été déposées 
dans leur inlégl'ité apres la mort de lelll's possesseUl's, Des 
jeunes gens exel'cés a ce gelll'e d'étllde sont ehargés, sous la 
sllneillance et la direction des conserl'ateurs, MM. Champol; 
lion-Figeac el Gllél'ard, d'explol'er ces mines fécondes, et de 
signaler les manuscrits di rers, mémoires ou autl'es pieees, qui 
leur paraitl'aient dignes de publication, pour que le comité 
en fasse ensuite I'objet d'lln examen spécial. DéjiJ. plusieul's 
ouvrages ont été pllisés a eeHe source, et sont livrés allx per
sonnes ehal'gées d'en pl'éparer la publication, Je cilel'ai, en
tre autres, une réunion de notes curieuses, écriles de la main 
me me du cardinal de Mazal'in, et relatives aux incidents 
jou-rnaliers de sa eonduite pendant les gllel'res de la Fl'Ond!'. 
Ces notes, éeriles le plus soment en iíalien et d'une fa~on 
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fort ahrégée, seront publiées avec une traduction frau!iaise et 
les éclaircissements nécessaires. 

Un journal des États générallxtenus 11 Tours en -1484, 
dont la Bibliotheque royale posserle plusiellfs copies, a été 
rédigé en latin par Jean Masselin, l'un des membres de ces 

. États. Lés nombreux détails qu'il fournit sur les discmsions, 
les usages et les idées poli tiques de ce tr.mps ont. été. en 
grande partie, ignorés de nos historiens. Quelques-uns se 
sont content¿s de le faire connaltre par des exlrails que les 
autres ont copiéti. II sera publié, pom la premiere fois, dans 
son texte original, et accompagné d'une traduction. 

Un monument important de la langue, de la poésie et de 
l'histoire d'un temps déjll reculé, est une vast~ chroniqlle 
en vers de la guerre des Albigeois, écrite dans la langue du 
pays, a une époque tres-voisine encore de eet événement, 
par un auteur qui avait élé lémoin des faits qu'il raconte. 
C'est une somee de renseignements également intéressants 
pour les philologues et pour les historiens, et aussi l'llll des 
plus curieux monumellts littéraireti du XIII" sieele. Le soin de 
sa publication est confié a 1\1. Fauriel. , 

Apres la paix de 176::1, M. de Bréquigny ful e¡{voyé a 
Londres avec un bureau composé de 8ept pcrsonne8, poU!' y 
prendre copie de loutes les pieces déposées aux archives de 
la Tour de Londres qui pouvaient se rapportel' a l'his
toire de France. Ce tI'dl'ail dura plusiellrs années; il a pro
duit une collection d'environ cent cinquante volumes in-folio 
de copies de documents divers concernant cclles de nos pl'O

vinees qui avaicnt été rangées longtemps sous la domination 
anglaise. Les originaux de plusielll's de ces documents se 
80nt perdus depuis 11 la Tour de Londres. La nature de ces 
rechel'ches, lem étendlle, et jusqu'aux événements qui ont 
eu lieu depuis qu'elles ont été accomplics, tout contribue it 
donner it cette irnmense colIection un intéret que le temps 
n'a fait qu'accroltre. J'ai ordonné le dépouillement de ee 
I'ecueil déposé maintenant a la Bihliotheque du Roi; cha
eun des documellts qu'il renfcl"mc sera successivemcnt 
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examiné; ceux qui n'ont point' encare été pub]jés, el qui 
néanmoins mériteron t de J'ell'e, seront reJevés, classés et mis 

an jOlll'. , 

U nc antre colleclillll, que je crois proprc a Jeter des lu-
mi(~res nOll,ollos sur l'histoirc politique de l'anclenne monar
ehie fl'<l.nrai"C, sel'il celle des charles concédées aux villes et 
aux communes par les l'ois el les seigneurs, du XI" au 
XV" siccle. Ces chartes sont en grand nombre; elles emhras
sen! presque toule l'étendue de la Franee, et la teneur en est 
fort variée. Plmieul s ont déjil été puhliées, mais heaueoup 
d'au!res n'ont poin! vu le jour; el peut-etre ces dernieres ne 
s,llü-ellc,; pas les moins curienses et les moins importantes. 
La Bihliotheque du Roí en posscde une collection formée par 
les soin, de Dupuy, el qui Femplit quelques volumes in-folio. 
Elle sera soumise i:t une sérere analyse : on évitera de pro
duirc ce quí esl déjil eonnu; on yaloulera les pieces et les 
documento néccssaircs pou!' la compléter. Enfin, j'ai l'in
tenlion d'y faire joindl'e les chartes el constitutions primi
tives des différentes corporations, mailrises et sociétés parti
culicres élahlies en Franee, de telle sorte que eelte eolleetion 
rapproche el melte aans tout leur jour les nombreuses et 
di verses origines de la boul'geoisie fl'an4iaise, c'est-a-dire les 
premieres institutions qui on,t servi il affranehir et a élever 
la nation. Ce travail s'exécutera sous la direetion de M. Au
guslin Thieny. 

Les arehiles génél'ales du royaume, compulsées en meme 
temps el de la rncme maniere que la /3ihliotheque du Roi, 
fourniront un grand nomhre de picees détachées, acles de 
l'autorité puhlique, relalions d'événements particuliel's, di
plomes, chartes el autres monuments authentiques 'propres 11 
jeter de nouvelles lumicres sur les points les plus obscurs de 
notre hisloirc, el a corriger souvent des ve!'sions fautives ou 
in completes. 

Les archives spéeiales des diffél'ents ministeres nous pro
lIlettenl cncore de plus importantes richesses ; ces matérjaux 
doj'ent l;trc exploilés alce pl'lldenee. el discernemenl : aussi 
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nos recherches s'adrcssel'Ont-elles exclusivement aux époqlles 
qui peuvellt etre eonsidérées eomme tomMes dans le dó
maine de l'histoire. Mais nous tromerons daos ces limiles 
de quoi exciter el satisfaire la plus avide cUI·iosité des savants 
et du puDllc. MM. les direr.\eurs de ces prél'lcm. dépots ont 
bien voulu me promeltl'e leur concoUl'S le plus empressé. 

Les archives du ministere Je~ affaires étrangeres, classées 
ayec un ordre parfait, forment le dépOt historique le plus 
considérable par J'abondance et la valeur de ses documents. 
Les publications que je me propose d'y puiser s'exécutel'ont 
par Jes soins du dil'ecteul', M. ~fignet, qui a déjil. préparé un 
recucil imporfant el éfendu destiné it en commencer !a série. 
Les l?ngucs el curicuscs négociations relatives a la sucCCSSiOll 
d'Espagne, ouverte par la mort de Charles 11, seront l'objet 
de ce recuei\. Entamées immédiatement apres le traité des 
Pyrénées en 1659, elles n'ont été tcrminées qu'en 1713, il. 
I'époquc ou la paix d'Utl'echt vint f¡xer enfin le droit puhlic 
de rEurope et sa distribulion tel'ritol'iale sur de nouvelles 
bases. Cette'publication fera connaitl'e la marche pl'Ogrp.ssive 
des grands événements qui en sont l'objet, et meltra pour la 
premiere fois au jou]', dans toule sa réalité el toute son 
étendlle, la politique de Louis XIV. 

Les archives du dépól de la guerre seront consultées én 
meme temps que celles des affaires étl'angeres, et les I'ensei
gncments empruntés iI. ces deux soul'ces différentes seront 
rapprochés entre eux el comparés les uns avec les aulres. 
Ainsi, tandis que l'on l'echerchera, dans les archives de nofre 
diplomatie, tout ce qui se rapporte aux négociations qll'en
traina l'affaire de' la succession d'Espagne, le dépót de la 
guerre mettra iI. notre disposition l'histoire des catnpagnes 
qui suivirent el seconderent ces négociations, accompagnée 
de la correspondance de Louis XIV, de Philippe V, du 
duc d'Ol'léans, du maréchal de Bel'wick et du duc de Ven
dome. 

A ces del'llieres publications seront joints les cartes el 
plans nécessaircs pOUl' l'intelligcnce des opérations militaires; 
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M, le dirccteur dI! Mp{\[ ad.uel de la guelTe a bien voulu 
m'offrÍr les riehe,; malériaux de ce gCllI'e qu'il a recueillis 
lui-mcme, Il~ seroni mis au jOUl' par ses soins personnels el 
sous sa sllrl"eillance. 

Des travallx analogues sel'ont exécutés aussi dans les al'
chi"es du mÍnistere de 'Ia marine: l'élal de nolre marine, 
I'histoire de nos campagnes mari times ou des grandes ba
tailles navales, eeHe de nos colonies depuis plus de cent cin
quanle art's, y sont conservés dans des collections aut\ienti-~ 
ques dont le choix sera fail par des hommes versés dans 
cette élude toute spéciale. . 

Apres l'hisloire politique, l'histoire inlellecluelle et moral e 
du pays a droil également 11 notre altcntion; e'esl aussi une 
grande et belle partie des deslinées d'un peuple que la série 
de ses eJforts et de ses progrcs dans la philosophie, les sciences 
el les leUres, Sans aoule l'abondance et le caraclere spécial 
des monumenls de ce gelll'e doivenl nuus prescrire a cet 
égard quelque réserve; ils ne ~auraient elré accueillis facile
ment ni en tres-grand nombm dans une col1cction dont 
l'histoire pl'opl'emenL dite est l'ohjet dominant. Mais les ou
vrages qui, a cerlaines époques, ont fortement agité les es
prits et exercé une aetion pnissante sur le développement 
intelleetuel des générations eontempoI'aines, ceux qui onl 
ouverl, dans le mouvement des idées, nne ere nouvelle, ccux 
cufin qni, sous une fOl:me puremeÍlt littéraire, nous révélent 
des mceurs oubliées, des usages ou des faits sfleiaux dont on 
avait perdu la trace, de tels ouvrages se ratlachent de bien 
pres 11 l'his~oire; el si nons déeoulTiolls quelqul's monnments 
de ce geme, nous croil'ions devoil' nous empl'esser de les 
publier, en en formant dans la eorlection générale une série 
pal'lien liere. 

Je puÍs déJa, Sil'e, signa1er en ce geme a Votl'e Majesté 
une découvel'te réeente el d'un hant inléret pour les pm'
sonnes qui se youeut a I'étude de la philosophie el de son 
hisloire pal'mi nous. Le manuscl'it du fameux ounage 
d'Abailard, intitulé le Oui pt non (Sic et non), vient d'elre 
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l'ctrouvé dans la hihliolheque d' Avranches. Ce lil'l'<', qu'on 
cl'oyait irrépal'ablement penlll, est ICC!Ul rrlli Gonna lieu 1:1 la 
condamnation d'Abailanl, au concile de Sen s , en '1140. 
M. COllsin en Sl!]'\'eillera la publicatioll. 

Enfin, Sil'e, l'hi,stoil'c des arts doit occujler une place dans 
ce vaste ensemble de rechel'dJes rrui emhl'il,ge tuuies les' 
parlies de l'existence el des destiul:es nalionalcs. Aueune 
étude peut-etl'e ne nOlls rév{ole pllls \'i\~cment l'état social el 
le vérilahle esprit des gl;uératioll,; pa,sées rrlLe eellc.,.de leul's 
monuments religicux, ci\ils, ~Hlhlies, (IUIllCslirrnes, des idées 
et des regles dil'e¡"ses qui ont pl'ésid,; :l leu!' cOl1stl'Uclion, 
l'étude, en un mol, de [ontcs les <"eU\TL'S et de tOlltcs les va
liations de rarchitl'elure (ini Cot il h 1'ois le coUHnencemenl 
et le réSllIllé de tous 1(:5 arL;o 

Je me propuse, Sire, de faire incc,Sillllment commcncer 
un travail cousidérahle sur celte maliáe ; .ic 1Il',1 ppliquerai 
a faire dresser un inyentail'c complet, \in cataJog'lH: dL'~Ci'jpiir 
et raisonné des monuments de lous les gemes t'l de toules 
les époques qui ont existé ou existent encure su\, le sol de la 
France. Un tel travail, en rili~(ln de sa nature spéciale, de 
son imporlance el de sa nOll\'cauté, doil demeul'er distinct 
des autres travaux hi,Llll'i'lllCii dOllt je viells d'entl'etcnir 
V(Jlre Majesté; allssi mon iJl[entiotl est-clle d'cn eunlier la 
direction a un comité ~pécial, et d'cn faile l'objet de me
Slll'es particulicL'cs que .i~lll'ai l'IJOnneur de proposer il 
Votre Majcslé. 

Telles wnt, Si('(~, les mCSlll'CS que j'ai prises, pl'épill'é(·s 
ou pl'ojelées pour assurer l'accol1l plissenwlIl de la grande 
entreprise au sujet de laquelle le vote des Chambrcs a I'é
ponou allx vues de Votre Majcslé. Cette enlrepl'ise ne doit 
pasctre un drort acc.iJentel el passager; ce sera un long 
hommage et, ponr uinsi dire, une instilution durable en 
I'l1Onlll'ur des origines, des SOlll"ellil's et de la gloil'e dl~ la 
FraIlee. J'ose espércr que, gl'úce :1lI savaul L'l zdé COllCOUl'S 

des pel'sonnes qui ypulent Lien me secoudel', les pr('mi(,l's 
l'ésultats lle se fcrollt pus 101lgtemps atteudl'e et ne 5cront 
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pas indignes ue la noble pcnsée dont Volre "Iajesté a daígné 
me conlier I'cxécution. 

Je suis avec le plus profond respect, 

Sire, 

De Votl'C l\1ajesté, 

Le trcs-humble et tres-obéissant serviteur eL . 
fidCle sujet, 

Le ministre de ('inslructÍon puhliqu9, 

GUlZOT. 



x 
(Page 183.) 

Rapporl ti M. le comte Pelel de la lozere, °ministre de 
l'instruction publique, sur té/al des lravaux rela/i{s 
a la collection des documents inédits concernant l'his
loire de France. 

(23 mars 18360) 

Monsieur le ministre, 

Depuis la del'lliere ~éunion du comité, les travaux histo
riques entrepris par les ordres de M. le ministre, votre pl'é
décesseur, n'ont pas été interrompus. Ces lravault, ainsi que 
j'ai déjll eu I'honneur de vous l'expliquer, sont de deux 
sortes : la recherche des documenls el leur publication; eeHe 
division esl indiquée par le texle meme de la loi des finanees, 
qui ouvre au ministere de l'instruction puhlique un cl'édit 
spécial pour recueil el publieation des monumenls inédits 
relatifs a l'}¡istoire de France. 

La rechel'chc des documents comprend le dépouillemenl 
et le classement des col/ections rliverses de manuscrits, ¡'ana
Iyse des pieces qui paraissenl dignes d'aUenlion, et I'examen 
des propositions adressées au ministre. 

Parmi les publications, il en esl qui sont terminées, d'au
tres qui sonl seulement commencées, quelques-unes enlin 
qU1 Ollt été prescriles par arretés ministéloiels, el dont les 
matériaux ne sont pas encore suffisarnmenl préparés pOul' 
l'irnpl'ession. 

Je me propase de mettre sons vos yeux, dam ce rappOl't, 
la situation actllelle des tl"al'uux historiques entrepris sous la 
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dil'ection du premier comité, afin que vous puissicz appré
cier par vous-meme, monsieur le ministre, ce qui a été faít 
jusqu'a ce 'jour, el ce qu'il conviendra de .faire ultél'ieul'e
men!. 

11 n'y a qu'une seule publication qui soil véritab!ement 
terminée, c'est celle du Journal des Etats-généraux de 1484, 
par Jehan Masselin. L'ouvrage a.été imprimé el lilTé au 
public depuis lroia mois. 

Les tomes 1 el Il des Négociations relatives a la succession 
d'Espagne ont été mis au joU!' par M. Mignel, ainsi qUA le 
-Jer tome du Recueil de pieces pour servir a l'histoire de la 
guen'e de la surcpssil,n d'Espagne, par M. le général haron 
Pele!, diJ'cclcuJ' du dépOt de la guerreo Le travail nécessaire 
a I'achevernent de ces deux grandes publications se pOUl'suit 
sans l'elachc. 

Un volume intitulé: Joumal des séanccs du conseil du roi 
Charles v/u va ¡¡a mitre immédiatemenl; M. Fallot a bien 
voulu se charger de rédiger une intl'oduction a cet ouvrage. 

Plusieurs autres ouuagcs sont livrés 11 l'impression : 
i o L'Histoire en vers de la croisade contre les herétiqw>s 

albigeois, traduile sur le texte proven~al pat' M. Fauriel; 
20 Un choix de lcttres de mis, reines, princes et princess,~s 

de France, pat' M. Champollion-Figeac, extraites des copies 
de Bl'équigny; 

Jo La chronique du religit>ux de Saint-Denis. 
MM. Faul'iel el Champollion vouJront bien expliquer uu 

comité 11 que! <legré d'avancement leur trarail es! pal'l'enu, 
M. Ral'enel a terminé son tral'ail sur les carnets de Ma

zarin; il a joinl au lexte de ces carnets divers papÍers Íné
dils de Mazarin, sa cOfrespondance avec Colbert, et plusieurs 
autres pieces rclatives aux troubles de la Fronde. 

M. le ministre de I'inslruction publique n'a point encore 
donné l'aulorisalion nécessaire pour I'impression du ll'avail 
de M. Ravenel; il semit hon de prendre, a cet égard, ,'avis 
du comité, dans sa prochaine séance. 

M. Francis(lue Michel poursuilla puhlication dé la Chl'u-
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nique en vers des dUGS de Norrnandie, par Benoit de Saintc
Maure, donl il a recueilli le lexte dans son dernicr vOJage 
en Angleterre. 

Je ne lllcnlionnerai pas ici la publication presquc entiere
ment tel'minée des ouvrages inédits d' Ahailard, par 1\1. Cou
sin, le second comité étant spécialement chargé de ladirection 
de tout ce qui concernl! la littéralure, la philosophie, les 
sciences el les arts, dans leurs rapports avec l'histoire géné
I''lle. 

M. le ministre, votre prédéecsscur, a autorisé récemment 
la puhlication de plusieurs autres ouvl'ages qu'il a jllgés 
digIlL's d'intél'et. 

,\1. Jules DesnoJers, mcmhre du pn'micr comité, a été 
char~l; de rédiger un E:cposé critique des recl!et'c/¡es entreprises 
en Fmnce ti toutes les époqups, et qw: Orlt eu pour but l' étude 

et la [Jublication des anciens mOnUml'tlts de l' histoire natio

nale. Ce travail est destiné 11 senil' d'unalog'ue a celui qlli a 
été confié 11 M. Sainte-Reuve, sur l'histoire de la critique lit

téraire. 

Les Bénédictins de Solesmes, réunis en société sous la 
direction de M. l'abhé Guérunger, chanoine de la ville du 
Mans, ont reOl! la mi,sion de cOlllinucr le reeueil intitulé: 
Gallia christiana. Ils lra\aillel'ont d'ahord, pendanl un an, 
a la rpdactioll dll volnme pOUl' ll'quel ils Mt déjit rassemblé 
un nomhre cnnsi t1él'ahle de lllatériaux. Le comi té, a pres 
avoir examiné le rr.sullat de ces travaux, décidera s'il coo
vieot de leur confier relle entreprise pour un temps plus 
long. 

M. Tommaseo publiera, sous la direction de M. Mignel, 
.les Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de 
France, pendant le xne siecle, 

M. Claude fuit imprime!', ~ous la dirccti,)I1 et la mrl'cil
bnce de M. -Guél'ard, [p, Carlulldrc de l'abbaye di! Saint

Bertín. Quand cet ollvrage aura élé mis au jour, le lllcme 
travail aura lieu pOllr le Cartulaire dI' l'église de Nútre-Darne 

de Chartres. 
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Le dépouillement Jl'S milllml'l'il" de la llibliotheljue royale, 
con lié ;\ ~I. CJ¡alll pull ion- Figl'ac, a uonné d'illllll!rlclll ts ré
slIlLilt,; pen'!illlt Il~ cour;; ek l'année 1S3;); depllis un muis, 
ce >enice a "t~ COlilpll\lem,'nt l'éol'gaui,é, ,;ept pCl'"unncs y 
suul employécs au lil'H d,~ dOllW, el troi, jll'incipalclilenl. ,mt, 
pOlll' fOlH.:lioll ~pJciale de l'ecucillil' el d'aualywl' les l¡j;'ces 
<¡[ti cOllticllnellt d,:s documents jl)'\)¡;i"UX pOUI' l'histoire de 
Frarice, 

La commis~jon illSliluéc 11 Bl''';Ul~Oll. sous la présidence 
de l\L \Yei:;s, cOlltinue le rlt'pullillemcnt dt's papiel's manus
cl'ils du cardinal de (;l'Hl1\'t'lle. 

JI. Le"lay pOllJ'"nil ,'OH 1I',¡\',iíl ,nI' les lJlanusc)'its déposés 
aux aldJi\[" eL: Lille l'l de Camhmy. 

M. ,le: CÚllJ':<l)ll ('.\(-eli!e di'" n:c:wl'chrs sembluhles a 
HClIul':'J ue C\)!I('CI'l ,¡\l'e .'. :'hiliet, /¡ihliot]¡écairc de cette 
"ille. 

La l'Ul'l'",pOlHlanc" des d,;partements a donné, depuis 
quel(!lJu tempó<, J'lIti!es l'emeigllC'rlll'llt:; . .le vais vou, exposer 
en peu ele muls, monsicllr le llJini,tl'e, le résumé des ll'avaux 
les plus importilnLs des COJ'I',~spolltlallls du miui,tl'e. 

1\1. l\Iaillim} de C,hamhul'e, correspondant pour le Mparte
mentde Ja Cule 11'01', adl'esse (:20 jUill '183:» une notice sur 
le l1Uillll,lCrit ,k 1'1;¡,ltoi1'(' de Sr/inl ¡('un de Ré6me, lequel pl'O
,icut. de !"t!¡J);¡y,! dc Mnlllil'n;-Saillt Jl',lt1, oü il était mal it 
propos tlé,igm' SnJlb le litre de Cal'lu].li,e de nÓUII12. 

Le Illellll' COlTC"illJ:uLlIll rait parl (2,', juilletIS:¡5) de la 
Jééllll\crlc '1u'il a Lliie, dan,; la Li\¡liotlwt¡lle de )'Académie 
des scienCl's ,le Dijon, de t1eux mauuscJ'ils, dont l'uu, qui a 
appartt'll\l iI la hihliotLe(iue t1u prési,lent llouhiel', est inti
tulé : Joul'nal c/e ce r¡ui s' est passé en Hourgo!Jne, durant la Ligue 
d~ 1;)71 á lüOl,' p(!r I~ sirttr PI'}lin, c/tanoine musical de la 

saildr chupr'l/!: dI' })I)'(JII, petit in-1,n, Jl1cnlionné dan s la bi
hlillllJe'jllc hi,l'lri'jli(!, n° :n,8\J7. - Le secolld lllanllscrit 
il pUlIl' litl'e; Jlémoirr de ce IjIÚ s'rst passc ((t¿ Parlernent de 

DI)'OIl. d/~ '10 nOV('mb1'e 1574 C/'l! :J juillet '1602, par Gabriel 
Breunot, consl'i/ll'1' att Parlemmt. (~rand in-Ho, nu 33,053. 
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M. Piel's, correspondant 11 Sainl-Omer, cm'OlC la cunti
nuation de ses notices sur les manu5crils que possede la bi· 
bliotheque historique de cette ville. Cellcs qu'il adressc 
iwjoul'd'hui sont relatives aux nos 249 : Cyrilli Alpxandrin¡ 
Thesaurus; -750 : Cartularium Folciqmi; -769; vita beatl 
Petri, Tharantasiensis archipiscupi. E¡{lin, il indique encoJ'€ 
les suivanls: Vita beatO] Marice de Onyaco-Genealogia comi· 
tum Flandrensium, elc. M.. PieJ's joint a ces rcnseigne.¡penh 
une nolice biographique sur l'ahIJaye de Clail'mul'ais avec la 

, description de I'Église; cetle del'l1iere parlie se rappol'!e plut(\1 
aux ll'avaux spéciaux du second comité. 

1\1. l\1aurice Ardant jcunc, prl;sitlent tlll tribunal de corn
mCl'ce de Limoges, adresse une copie d'un manuscrit intitulé: 
De l' affranchissement des habitants de Rochechouart et de IQ 
création de leu!' commune en '1296. 

1\1. le docleuJ' Leglay, en puuJ'suivullt ses ilJlcsligaliom 
dans les archives elles hihliotbeques du départemenl du l\'ul'd, 
a trollvé plusieurs manuscrits qu'iJ ajugés dignes d'altentioJl, 
eL qui mérileraienl, suivant lui, d'etl'e imprimés el publiés 
par le gOIl\'ernemcnt, ~inoll en tolaJité, du moins en grandtc 
paL'lie.1l a signalé d'abonl dellx chapitl'es, inédits jusqu'il ce 
jour, de la chronique de Mulinel. Peul-etre conviendl'ait-il 
d'ordonnel' la copie de ces l'l'agmenls, atln de les pubJiel' plu, 
lard dans un recueil de pieces di vcr~es. Les mémoil'es de Ru, 
berl n'Esc.\aibes, ¡;en\i\b.omme ne \\aiuaut, I\u'\ ,:\p.rvait dan 
\'année de \a bgue du \cmps de Remi H\ ~\ de Hemi \\ 
ont été signalés par M. Leglay; ceux du baron de Fu verdir 
formant au moins dix gros volumes, lui ont Jl3J'U conten 
aussi une foule de renseignel\lenls intél'essanls et somcr 
inconnus sur les affaires pllbliques du XVIle siccle. Si le et 

milé croyait devuir dOB!¡cf suite aux propositiolls de M . .L( 
glay, il ajouterait de nüuvcaux délails S \11' ces deux uUlTage 
a ceux que renferme déjit la lellre adressée palO lui a ;\1. l 
Ministre de l'instrucliull publique. On s'es! homé pro\'isuirc 
ment it remercier M. L('glay des communicatiulls qu'il Hui 
failes aH Ministre; Oll lui I'épondra d'une maniere plu, 
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preCIse lorsque vous aurez consulté le comité a ce sujeto 
M. Joufft'oy et M. Weiss ont indiqué aussi, comme un mo

nument historique d'une haute imporlance, Ilne Ht'stoire 
en 16 livres, des guerres de la Franche-Comte de 1632 ti 1642, 
par le sieur Girardot de Beattchemin, consei Her au Pal'lement 
de Dole, et membre du gouvcroement de la province 11 celte 
époque. Cet ouvrage intéresse non-seulement par l'exposé des 
faits qu'il raconte, mais encore pal' un slyle vif et animé, 
par la représentation fidele de l'esprit du temps, et une intel
ligence remarquable des événements poli tiques. M. le ministre, 
votl'e prédécesseur a autorisé M. Weiss a s'occuper de la pu
blication de eette histoire; il lui a demandé, tOllte fois, quel 
plan de lravail il comptait suivre, a quelle époque jI poul'I'ait 
se mettre 11. l'oouvre, el combien de temps scrait nécessajre 
pour l'achilVement de ceHe entl'eprise. M. \Veiss n'a point 
encore envoyé sa réponse. 

Djvers documents, faisant partie des papiers inédits du 
cardinal Granvelle, ont été recueillis a Bl'Uxelles par M. le 
baron de Reiffenberg et M. Gachal'd, al'chiviste de Belgique; 
¡ls ~nt bien ,"oulu nous adresser ces documents qui ont été 
mis a la disposition de la commission de Besan90n. 

M. Larrigaudicre, relieur a Moissac (Taro-et-Garonne J, et 
possesseur d'un cerlain nombre de charles et de manuscrits 
relatifs a. l'abbaye de Moissac, propose de vendre ces docu- • 
ments au gouvernement. .M. le ministre de l'instruction 
publique n'a pu ohtenir encore, sur la valeur des pieces 
qu'on luí offl'ait, des renseignements sufflsants pour elre 
en mesure de prendre aucune décision a cet égard. 11 n'y 
a d'ailleurs aucun fonds au budget du ministere qui 
puisse Mre appliqué a. des dépenses de cette nature. Si l'on 
emplo-yail, a I'achal des pieces hístol'iques qui sonl tom
bées entre les mains des particuliers, le crédit destiné aux 
travaux de recherche el de publícation, ce crédit, déjil. fort 
horné , serai t bienlOt insufflsant; el le 'ministere ne pou
vant, d'ailleurs, conserver dans ses ilrchives les docu
ments qu'il aurait achetés, se tromerait ohligé de les dOllnel' 

1'. TI 1. 
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11 des élahlíssemenLs qui doivenL eux-memes avoir des fonds 
pour des acqllisitíons d.e celta nature. M. Lal'l'igaudiere a 
done gardé ses manuscrils; il menace de les employer aux 
travaux de son état; ce sont lil les expressions dont jI se sert; 
il n'est pas inuliIe, je pense, d'appelel' sur eette affaire I'atten
tion du comité. 

M. Hucho~ adresse un l'appor~ sur plusieurs manuserits 
de George' Chastelain, qu'il dit avoir d.écouverls en visitant 
les bibliolheques de l'ancienne Flandre. 11 n'y a plus lieu de 
.~'occuper des propositions de M. Buchon j depuis l'époque OU 
il a écrit au }linistre a ce sUJe\, i\ a annoncB rin\enÜon de 
puhlier ces documents }'lour son propre compte, dans la col
)cction générale qu'il a entrepris de mettre au joUt'. 

M. de Formeville, conseiller á la Cour J'oyale de Caen el 
correspondant du ministel'e, communique l'inventaire des 
documents qll'íl a recueillis dans divers dépóts publics et 
pal'ticuliers du départemcnt du Cal vatios. La lettrc de M. de 
Formeville el les in(lications qui s'y trouvaient jointes ent 
ét(; ",aminées a\'ec le plus granu soin pql' M. Champollion, ct 
¡l'apl'es I'avis (pIe M. Champolliou a hien voulu donncr an 
mini,tl'c, de nou"clles instruc.l'¡ons on! élé auressécs it M. de 
F()rmcvillc, Jont 011 attcllll maintel)ant la l'éponse. 

M. -Maillel, correspondant du minislLn'e cl hihliolhécairc 
de la villc de Renncs, annonce qu'il existe, dans une petite 
eommune, située a six )ieuc~ de celte ville, un manuscrit 
de 12':!5, contenant des concessions de privilégcs faítes par 
le duc Pierre, dit de l\Jauclerc, el confirmées par ses succes
scurs. D'alltrí'S communieations de M. l\Iaillct out élé exa

. minées pat' l\I. Fallol. On attenu la réponse que M. Maillet 
drit auresse1' au ministere eonséculivcment aux instl'Uctions 
spéciales 'lu'il a re!{ues depuis eette époque. 

M. le ha1'on de GaujaJ, premier président dc la Conr royal e 
dc Limogcs, informe l\I. le ministrc qu'il est pancnu il réu
ni!' la collection complete dcs cou[umcs el priviJégcs des villes 
de I'anciennc province du Houcrguc, depuis le commence
ment du Xlle siecle jusqu'it la fin du XIV". 11 pense que ces 
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documents offl'ent assez d'intércl pour ctre publiés aux frais 
de l'Etal dans la collrction des monuments. inédits de I'his· 
toire de Franee. 

M. Adhelm Bernier propose de puhlier, a la suite du jOllr
nal des séanees du conseil privé du roí Charles VIJI, les 
picees suivanles qu'il assure etre inéditlls : 

11) Un document origi!lal concernant les ducs de Lorraine, 
entre autres clllui qui figure principalemllnt daos le conseil 
privé de Charles VIlI ; 

20 Poési~s historiques sur Charles VIII, qui se compasent 
de la prophétie du roi Charles VIII par Guilloche, el d'une 
satyre intitulée: L'aisnéc filie de Por/une, ou louange d'Anne 
de Beaujeu. 

Monsieur le ministre n'ayanl point de renseignements 
précis sur les monuments indiqués par M. Bernier, et se 
proposant, d'une aulre pal't, de puhlier tres-prochainemt'nt 
le journal uu Conseil privé, a renvoyé a l'examen du comilé 
les nouveIles proposítions de M. Bernier. 

OLe meme M. Bernier transmet au ministre la chroniqllc 
inédite de Gaston IV, comte de Foix, gouverneur, pOUI' 
Charles VIII el Louis XI, de la province de Guyenue, écrile 
pal' Guillaume Leseur, son domestique, el copiée sur le ma
nuscriluni'lue de la BibljotMque Royale. 

M.le haron Laugier de Chartrouse, correspondant el aneien 
mail'c de la ville d'Arles, transmel une nolice sur un grand 
nomhre de docllments historiques tirés des archives de la 
ville d' Aries. M. de Charlrouse ne donne guere que des titrcs; 
si j'un de messieurs lcs membres du comité voulait hien 
prelldre la peine de les examillCl'j on pourrail. demandcr a 
M. de Chartrouse des détails plus étendus cl plus circon
slanciés. 

M. Henri, correspondant et hibljothécaire de la ville de 
Perpignan, fait conllaitre le résultat des recherches auxquelIes 
jI s'est livl'é dan s divcl's dépOts d'ul'chil'cs. Les renseignemrnls 
qll'jj fOllrnit sont tmp ragues pom fJu'il ait élé pússible 
d'accédel', sur cctte simple information, au désil' cxprimé 
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par M. Henri, qui demandait une allocation spéciale pOllr 
poursuivre ses recherches. 

~f. Léchaudé d'Anisy, cOrt'espondant a Caen, donne des 
renseignements Sur les débris des archives de I'abhaye de 
Savigny, déposés a la sous-préfecture de Mortain. M. le mi
nistre avait spécialement chargé M. Léchaudé d' Anisy d'exa
miner ces pieces, sur lesquelles on avait appelé son atlention. 
Ill'este démontré qu'elles sont loin d'avoil' l'importance qu'on 
leur supposait. 

M. Legonidec, qui s'est livré depuis long!emps il une 
éLude approfondie des dialectes breton et gallois, prie M. le 
ministre de lui faire délivl'er une commission pour la re
cherche des monumenls celtiques, de8 manuscrits, chartes, 
etc., qui pourront se tr¿uver dans la Bretagne et les pro
vinces qui I'avoisinent. M. le ministre a décidé que cette 
proposition seraíL soumise au comité. 

M. Ollivier. correspondant de Valence (Orome), a~resse 
un rapport fur! étendu sur les manuscrits relatifs 11 l'histoire 
de France que possede la ville de Grenoble. Une indemnite a 
été accordée a M. Ollivier, et il a été chargé de continuer 
ses travaux de dépouillement. 

M. Chambaud, secrétaire de l'administl'ation du musée 
CalveL a Avignon, a entrepris, par les ordres de M. le préfet 
de Vaucluse el avec l'autorisation du ministre, le dépouille
men! des archil'es communllles de ce département; il com
munique, dans une pl'emiel'e lettre, les résulta!s de son 
travail. 

Enfin, monsieUl' le minish'e, des missions parliclllicres 
ont élé confiées a queJques pen;onnes. 

M. Mit:helet a relevé les catalogues des manuscrits que 
.possedent les bibliotheques de Poitiers, La Rochelle, Angou
Jeme) Bordeaux, Toulouse, Limoges e! Bourges; un rapporl 
délaillé de M. Michelet a été remis par lui a M. le minititre 
de. l'ill'i>tructi(m ?ub\i~u.e.. 

Un autre rapport a été fail par M. Granier de Cassagnac, 
chargé de faire une !ol1rnée dan~ qllclqlles départ.ement.g du 
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sud-ouest de la France, a I'elfet de vérifiel' la situation des 
archives et le travail des correspondants. 

M. Dugua, correspondant pour le département de Vau
c1use, a fait connaltre aussi les résultats du trdvail auquel iI 
s'esl livré, par ordre du ministre, sur les manuscrits histo
riques de la bibliotheque de Carpenlras, et sur ceux qui 
appartiennent a M. Requien d' Avignon. 

Tels sont, monsieur le ministre, les travaux terminés, 
commencés ou proposés. Je n'ai rien a dire de tout ce quí 
est terminé~ Pour ce qui est commencé, il s'agit de pour
suivre; le zele éclairé des collaborateurs du ministere n'a 
pas besoin d'etre stimulé, puisque, chaque jour, un progres 
remarquable se fait sentir dan s lems travaux. Quant aux 
propositions diverses qui vous ont été faites, le comité les 
examinera successivement, et yerra ce qu'iI y aura lieu de 
faire pour chacune d'elles. Je me bornerai a vous faire re
marquer que les fonds alloués au budget pour les travaux 
historiques, bien Ioin d' p,xcéder les besoins, seraient, au 
contraire, insuffisanls si l'adminislration ne se faisait un 
devoir d'aiourner un grand nombre d'entreprises utiles, si 
elle accordait seulement, a loutes les personnes qu'elle em" 
ploie, des indemnilés convenables et méritées. Sur tous les 
pojnts du royaume, de longues et pénibIes rechel'ches s'exé
cutent sans reMche; il n'est point un seul dépót de quelque 
importance qui ne soíl exploré avec une activité d'autant 
plus digne d'éloges qu'elle est presque toujours désínté
ressée. L'amour de la science suftlt seul a tanl de travaux. 
Vous penserez sam doute, monsiem' le ministre, qu'il est de 
I'honnelll', je dirai plus, qu'il est du devoil' GU Gouverne
ment de s'associel' de plus en plus a ces nobles elforts, en les 
secondant par tous les moyens qui sonl en son pouvoir, en 
augmentant surlout les reSSOUl'ces nécessaires pOUl' garantir 
leu!' t1u1'ée et assurel' leu1' succes. 

Le chef de la 3e divisioll, 

Signé: Jlippolytc ROYEI\-COLLARD. 
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XI 

(Page 19i.) 

l'ableau comparatif des lois rendues de i830 a J837, les 
unes pour la résistance au desordre el la défense du 
pouvoir, les autres pout' l'cxtension el la garantie des 
libertés publiques. 

LOIS PODR I.A RÉSISTANCE A U nÉSORDRE LOIS POVR L'EXTI!:NSION ET LA GARANTIE 

ET LA nh"'FENSE DU POUVQIR. DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 

4830. 

10 décembre. Loi sur les artiches, 
affieheurs et crieurs pablies. 

4831. 

8 avril. Loi sur le cautionnement 
des jouruaux on écrits pé
riodiques, modifiantl'arLicle 
4 er dela loi du 44 déeembre 
1830. 

- Loi sur la procédure en ma
tiere de délilS de la presse, 
d'affichage et de criage 'pu
blies. 

10 avril·. Loi sur les altroupe
pements. 

4832. 

uvrit. Loi qui aulorise le 
gouvernement 11 slIspen:dre 
pour un an I'élection des 
conseils- municipaux dans 
certailles commulles. 

4830. 

'12 septembre. Loi sur la réélec
tion des députés nommés a 
des fonctiOlls publiques. 

8 oc/obre. Loi sur l'opplication 
du jury au" délitsde la presse 
et aux délits politiques. 

14 octubre. Loi relative au vote 
annuel dll contillgent de 
I'armée. 

24 decemore. Lui qui réduit le 
cautionnement et le droit de 
timbre des journaux. 

483,1. 

8 {é1Jrier. Loi qui mel les lraile
mellts du eulte israélite a la 
charge de I'l'<:lat. 

4 marso Loi sur la composition 
des eOUrs d'assises et la dé· 
claration du jury. 

21 mars. Loi sur l'organisation 
municipale. 
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4834. 

,16 tevrier. Loi sur les criellI's 
publics. 

23 février. Loi qui confere aux 
maréchaux-des-Iogis et bri. 
gadiersde gendarmerie dans 
huitdépartements'de l'ouest 
les pouvoirs d'orficiers de 
pollee judiciaire (tempo
'raire). 

,¡ O avril. Loi sudes associalions. 
24 mai. Loi contre les fabric3nls. 

débilants, dislribuleurs et 
d"tenleurs d'armes el mu' 
uitiolls de guerreo 

4835. 

() septembre. Loi sur les crimes, 
délits el cOlltravenliolls de 
la presse el aulres moyens 
de publicatioll. 

- Loi sur les cours d' assises. 
- Loi sur le jury el sur la dé-

porlation. 

1836. 
,13 maí. Loi sur le vote secrel 

du jUl'y, 

2:2 ,marso Loi sur la garde natio
nale. 

19 avrí!, Loi sur l'é!ecLÍon de la 
chambre des députés. 

183:2. 
,16 at:ril. Loi qui dorme al! gou

vernement la faculté d' an
loriser les mariages entre 
beaux-freres et belles,slCurs. 

28 avril. Loi conlenant des mo
dilicalions au code pénai el 

aú code d'illStruction crimi .. 
nelle. 

1833. 
24 aVl'il. Loi sur l'exercice dl'S 

droils civils el poliliqucs 
dans les colonies. 

- Loi sur le régíme légíslatif 
dans les colonies. . 

22 jllin. Loí sur l' orgallisalion 
des conscils généráux de 
département el des COILi¡Ü!i; 

d'arroodíssement. 
~s juin. Loí sur l'instruction pri. 

maire. 
~83L 

:20 avril. Loi sur \' or53nisalioll 
députementale eL muuieí
pale du département de la 
Seille eL de París. 

,19mai. Loi sur l'élat des ofticiers. 
1835. 

22 juin. Loi qui modille la lé
gislation criminelle daos les 
colonies. 

1837. 
44 juillet. Loi sur l'orgallisalion 

de la garde natiollale de 
la Seine. 

t 8 juillet. Loi sur l'adlllillis!l'a_ 
lion Illunicipale. 
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XII 

(Paile 237.) 

Récit de l'insurrection de Lyon en avril 183",-, écrit en 
mai 1834, par un témoin opulaire. 

La voix de la presse Iyonnaise, un momen! eouverte et 
nterl'ompue par le hruit du canon, se fail entendre de no u
veau, depuis que I'ordre matériel est rétabli. Quelques per
sonnes ont la siínplicité de s'en étonner, heaucoup s'en aftli
gent. 

Je n'en Buis ni affligé ni surpris. Je sais que, Dieu merci, 
pour combler l'abime qui s'était ouvert il n'a pas été néees
sail'e d'y préeipiter une liberté ou un principe; je sais qu'on 
ne doi! pas olfril' les lois en holocansle aux mains de eeux 
qui viennent de mourir ponr les lois; je sais qu'il ne faut 
pas jeter son houelier, meme ponr écraser un ennemi; je 
sais que ces enqlleies irrégulieres, que la polémique quoti
diennc a eOlltume d'instruÍl'e sur les grands événements, 
olfrent souvent des le~ons salutaires, des vérités profondes, 
el ramenent nos esprits, si ollblieux de Jeur nature, sur la 
méditation des faits aeeomplis. 

Mais ce que je n'ignore pas non plus, e'est qu'il est du 
devoir de lout bon ciloyen d'apporter son témoignage con
scieneieux dans celte grande pr'océdure; e'esl qu'on est mal 
re~u a se plaindre de l'ahus que font certaines gens du droit 
de publier leur pensée quand on refuse soÍ-meme d'en faire 
usage pour la défense de la vérilé. 

Aussi, n'ai-je point hésité a prendre la plume pOUl' expo
ser, d'une maniere aussi vraie el aussi complete que possible, 
les cireonslances de la lutte qui "icut d'eusanglanter Lyon, 
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les causes qui I'ont amenée, et les conséqucnces qu'on doit . 
en altendre. 

C'est icí une relalion écrite a la hate el dans un momen! 
ou tous les faits n' ont pu etre encore officiellement cons
latés; mais la crainte de commeltre involontairement quel
ques erreurs partielles ne m'empeehera pas de combattre 
les erreurs générales el systématiques que l'on eherche 11 
faire prévaloir. 

Il importe de fixer avant tout le véritable caraetere du 
mouvement qui vient d'avoír lieu. 

Politique, il n'a rien de mena~nt pour nolre avenir; 
c'est le derniel' elfort d'un partí aux abois, qui a présen!é et 
perdu celte ba!aille qu'il nous annon~ait a la tribune. C'est 
le dernier aete d'un drame qui n'a été que trop long et trop 
sangrant. 

Industriel, au contráire, il offre les symptomes les plus 
f&cheux. JI nous montre la question de la fabrique Iyonnaise 
loujom's la meme depuis 1831; et eeUe question, indépen
dante de la marche générale des affaires et de Yaffermissement 
progressif du gouvernement constitutionnel, n'est pas de 
eelles qui sejugent par la force. La vietoire remportée serait 
icí de peu de valeur; il faudrait se préparer seulement a en 
gagnel' fous les ans une nouvelIe, jusqu'a la ruine complete 
du commerce de·Lyon. 

Heureusement ¡'affaire ne se présente point ainsi; hell
reusement ),insurrection de 1834 a déployé, auxyeux de tous, 
la hanniere loute poli tique qu'elle suivaít; elle a crié bien 
hau! son mot de ralliement, République : mot bien différent 
de celui qu'on répétait en 1831, Tarif. 
- Cependant, l'habitude est si bien prise de ne voir a Lyon 

qu'une luUe des fabricants el des ouvriers en soie, que 
beaueoup d'hommes sinceres ne peuvent se résoudre a voir 
autre ehose dans les derniers événemenls. POul· eux, les in
surgés sont toujOUl'S des ouvriers; avril :1834 esl une revanche 
de novembre 183'1. 

C'cst spécialement 11 ces hOOlmes que j'adresse les l'é-
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flexiona qui vont suivre. Quant aux écrivains du PréCUfseur 
ou aux membres de la Société des droits de l'homme, ils S(l

vent mieux que moi ce qu'il en est; lI}ais ¡Is 80nt dans leur 
rolo quand ¡Is repoussent toute participation a uno tentative 
qui a échoué. 

Un premiel' fait méri\e d'ctre l'emarqué, c'est le IJetit 
nombre d'ouvrlers en soie qui ont pris pal't a l'insunection¡ 
Que 1'0n consulte l'état des blessés civils appol'tés dans les 
hópitaúx, celui des morts, celui des prisonlliers, on t\'Ouvera 
a peine un dixieme d'hommes apparlenlmt a la fabrique. des 
soieries. 11 y a mieux; 011 rellcontre sur ces listes six t!u'an
gers pour un Lyonnais; or, tel est le caraetere des mou
"Vel1lents poli tiques d'employer presque exclusi vement les 
hommes qu'aucun lien de famille no rattáche 11. la villa qu'ils 
vont meUre a feu el a sango 

Ceux qui vet'faient encorO, dalls une cause qui n'a cmégi
menté qúe si pell de Lyonnais et d'ouvt-iel's en soie, la cause 
spéciale de Lyon et du commerce de soieJ'ies, je les pl'ie de 
se rapp~lel' la crise vraimetlt industriel1e de novembl'e iS3:l, 
el de meltre le pl'ogrl1mme d'alol's en regard du prograrnme 
d'alljourd'hui. En iS3l, on se levaiL a ce ori Len-iblc: Vivre 
en travaillant, ou mourir en combattant! En J 834, on a dé
ciaré la guerre en liaant sur la place Sainl-Jean une longue 
proclamatiOll, qui n'a de remarquable que son caraetere 
essehtiellement politiqueo La voiei : 

« Citoyens, 

« L'audace de nos gouvernanls est loin de se ralentil'; ¡Is 
esperent par lit eaeher leur faiblesso, mais ils se trompent : 
le peuple esl tl'Op clairvoyant aujourd'hui. No sait~il pas 
d'ailleurs que toute la France les abandonne, el qu'il n'es1 
pas un homme de conseience, dans quelque pasition qu'il 
soit, manufacturicr ou prolétaire; citayen ou soldat, qui ose 
se proclamer leur défenseur t.. , 

(1 Citoyens, voici ce que le g-ouvernement de IJouis-Phi
Iippe viont encore de faire". Par des ordonnances du 7 de 
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ce mois, il a nummé plusieurs courtisans, ennemis du peu
ple,'a des fonctjons tres-Iucratives. Ce sont des sangsues do 
plus qui vont se gorger de I'or que noUs avons tanl de peine 
a amasscr pour payer d'écrasants impOts. Parmi eux, se 
trouve Barthe, le renégat, quí est aussi nommé pair-de 
France! •.. ~si on récompense les hommes sans honneur. 
saos conscienec, et on laisse souffrir de misere tous ceux qui 
sont utiles au pays, les ouvriers, par exemple, et les vieux 
soldats. Pourquoi nous en étonner? .. Ccux·ci sont purs el 
braves; ils ne chérissent I'existence que paree qu'elle lem 
donnc la faculté d'aimel' et de servir leur patrie; e'est pour
quoi aussi on les emprisonne, on les assomme dans les mes, 
ou on les envoje a Alger 1 ... Ce n'est pas la ce que ferait un 
gouvernement national, un gou vernement républieain. 

« Mais I'aete le plus significalif de la royauté, e'est la no
mination de Persil au ministere de la justice! ... Persil, 
eiloyens, c'est un pourvoyeur d'éehafauds!. .• C'est Pel"sil 
qui a voulu faire muler les teles des hommes les plus pa
triotes de la Franee, et si les jUl"és les lui onl refusées, ce 
n'est pas (aule d'ineistanee de sa pa"rt !. .. C'est Pel'sil qui a 
eu l'infamie de dire le premiel' qu'il fallait détruire les asso
ciations et abolir le jury! En le prenant pour ministre, la 
I"oyauté a done adopté toutes les pensées, toutes les haines de 
ccl homllle! Elle va done leU!' laisser un libre cours ! ... 
Pauvre France, descendras-tu au degré d'esdavage et de 
honte auquel on te conduit? ... 

« La loí contre les assoeiations est discutée dans ce mo
ment a la Chambre des pairs. Nous savons lous qu'ellc y sera 
immédiatement adoplée. Nous la VCl'rons done tres--inees
samment placardéé dans nos rues ! ... Vous le yoyez, citoJens; 
ce n'e,t pas seulement notrehonneur national et no1l'e liberté 
qu'ils veulent détruire, c'est notre via a tous, notre existence 
qu'ils viennenl attaquer. En abolíssant les sociéiés, ¡Is veu
lent empecher aux ouvriers de se soutenir dnns leurs besoins, 
dans leuI's maJadies, de s'entr'aider surtout pour obtenü' 
I'amélioration de leu!" malhem'eux SOl"t!... Le puuple e~l 
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juste, le peuple est bon; ceux qui lui a,ttribuent des pensé es 
de dévastation et de sang sont d'infdmes calomniateurs;, 
mais ceux qui lui refusent des droits et du pain .sont infini
ment coupables. 

( Ouvriel's, soldats, vous tous enfants de I'hérolque 
France, souffrirez-vous les maux dont on vous ¡¡enace? con
senlil'ez-vous a courber vos teles sous le joug honleux qu'on 
prépare a volre patrie? Non, c'est du sang fran~ais qui coule 
dans vos veines, ce sont des camrs fran~ais qui baltent dans 
vos poitl'ines; vous ne pouvez done elre assimilés a de vils 
esc1aves. Vous vous entendl'ez lous pOUI' sauver la Franee et 
lui rendl'e son titre de premiere des nations. 

( 8 Avril 1834. » 

Je le demande, est-ee la le cri de guerre des ouvriel's 
conll'e les maltres? Est-ce une affaire de salaire ou de tarif? 
Non, toutes les questions industrielles sont mises en oubli, 
pour ne penser qu'a M. Persil rt a la Íoi sur les associatjons; 
JI est impossible de déclare¡' plus franchement dans quel es
prit on veut agir, et cet esprit a pl'ésidé a I'insul'l'ection jus
qu'a.u delTlier moment; les placar'ds I'épublicains, le drapeau 
l'ouge, le lutoiement obligé, tout indiquait une protestalion 
armée contre le gouvernement de Juillet bien plus que contre 
I'ol'ganisation de la fabrique Iyonnaise. 

Si la queslion élait moins grave, je pourrais m'arreler ieí; 
mais il importe de répondre a toutes les objections) de dis
~iper lous les doutes. Dans ce bul, je vais remonter plus 
haut el expliquer, par ¡'histoire abrégée de la crise qui a pt'é
cédé les derniers événements, comment la querelle indus
trielle s'est éteinte peu a peu, sous l'influence d'une pru
dente administration, comment elle s'est abdiquée au profll 
de la querelle poli tique , comment la Société des droits de 
l'homme a absorbé la Sodété des mutuellistes, comment elle a 
seule inspiré, dirigé el exécuté le mou vement insunectionnel 
d'avril. 

On sait que la fabrique des soies a qualre !'ouages bien 
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distincts, l'ouvriel', le chef d'aLelier, le fabricant el le com
missionnaire. Sur ces quatre rouages, trois sont nécessail'es ; 
mais l'intervention du chef d'aLelier, qui re!ioit les malieres 
du fabricant el les remet a l'ouvrier auquel il loue ses mé
tiers, ne semble propre qu'a diminuer inllLilemenL, le salaire 
de ce demier. Plus désreuvré eL plus ambitieux que le sim
ple ouvrier, le chef d'aLelier est aussi plus turbulent; mais, 
d'un autre cOté, il est plus moral, plus instruit, plus éloigné 
des id'ées de pillage et de subversion complete. Les chefs 
d'alelier ont rail novembre 1831, mais ¡Is ont aussi enehainé 
eeHe fatale victoire; ils ont empeché qu'elle ne dégénérat 
en dévastation et en incendie. 

Quant aux ouvriers, ce qui leur manque essentiellement, 
c'est la prél'oyance que posserlent jusqu'it un cerlain point 
les chefs d'atelier. Quand les salaires sont élevés, ils dépen
sent davantage et jamais ils ne mettent un centime de cOté 
pour les mauvais jours. A Lyon, la caisse d'épal'gne ne re!ioit 
point de dépóls; aussi l'ouvriel' voil-il arriver avec terreur le 
moment du chómage de la fabrique et de la baisse des sa
laires; son idée fixe" e'est le tarif, e'est-a-dire un minimum 
au-dessous duquel ne pourrait deseendre, dans aucun cas, 
le prix qu'il re!ioit pOUl' sa journée. 

Ce tarif, il I'a demandé d'abord a l'autorité administra
Live; en 183J, la requete fut présentée 11 M. Bouvier-Dumo
lal'd par trente milIe honÍmes enrégimentés. 11 y donna son 
consentemenl, el eeHe foule, ivre de joie d'avoir vu se réaliser 
son nive favori, se retim en criant : Vive Dumolard! vive 
notre pere! Le préfet s'endormit tranquille au milieu de ces 
prolestations d'amollr. 11 cmt avoÍt' résolu fe probleme. 

Mais il avait compté san s les· nécessités de l'industrie qui, 
ne permettant pas an fabricant de travaillcl' a perte, frappent 
rl'impuissance el de ridicule loute fixation immuable du prix 
de la journée. Les fabl'icants proteslerent conlre le pacte ab
surde qu'on leur imposait; les onvriel's, forts de la faule 
qu'on avait commise, descendirenl SUl' la place pu~lique 
pomo défendre re tJ'ailé qll'ils oevaienl. regardcr comme lt'lll' 
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charle. I.a garnison fut expulsée,. et la populalion des ate
licrs I forcée, quelques jours apres, de courbcr la tete devant 

'une armée, n'en dut pas moins conserver au fond du ereur 
ce souvenir qu'elle étail restée mallresse dn champ de ba
taille. Souvenir fatal, qui exallait ses prélentions, entretenait 
la pensée d'un nouvel appel a la force et exigeait peut-elrc 
un sanglant démenti. e'esl en ce sens, mai, en Ce sens seule
ment, qu'avI'il1834 pellt passer pOllr une revanche de no
\'embre 1831. 

La seconde fois, le tarif ne fut pas demandé a l'adminis
tration, mais a la libre discussion et aux ¡ois. Le tribunal des 
prudhommes fut l'arene du nouveau débat. L' Écho de la 
fabrique fut ¡'organe des réclamations de la c1asse ollvriere; 
mais ces réclamations insensécs ne pouvaient réussir slIr un 
semblable tenain. On ne tarda pas a I'abandonne!'. 

Cest a la force organisée qu'on s'est adressé en dcrnicr 
lieu. Celte troisieme expérience ayunl échoué en féHier 183.~, 
la crise industrieUe a expiré; elle n'avait plus de lra~sfor
mation nonvelle 11 subir. 

Ceci demande quelques délails. 
La Société des mutuellistes est composée de chcfs d'alelier. 

Cclle des Ferrandiniers, créée a son image, re~oit uans son 
sl!in les ouvriel's ou compagnons. Ces deux sociélé~, déja an
cicnnes, avaient pris quelque importan ce depuis la révolution 
de Juillet, el surtout depuis que la fabrique était entrée dans 
la troisieme périoue, cclle dont iI cst ¡ci question. Divisés 
par loges de vingt membres, gouvel'llés par un comité cen
{¡'al de vingt persoones, ol'ganisés, en un mot, comme toutes 
les sociétés politiques, qui ont tini dcpuis par les 'absorber, 
les Mutuellistes el les FerrandinierS' ont cm imposer enfio le . 
larif en saisissantl'arme pllissante des inlerdictions de tt'avail. 

Les moyens d'exécutioIl étaient : 10 la cessation du travail 
pOli!' le comple de lout fabricant qni ne se sOllmettrait pas 
aux orures des sociétés; 20 la déscrtion Jes métiers ues ehefs 
¡}'atdicl' insournis; 3° une caisse de Sl'cours pour les ou-

. vl'iers l'cstés sans lrumil pa¡: suite de lcut' ohéissance. 
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Celte caisse, a peine suffisante pour les intel'(lictions par
tielles, ne pouvait dédommager les ouvriers du mal que leur 
causait une suspension générllle, et c'est dans ce cas que des 
don s considérablcs, provenanL de sourccs en général incon
nnes, out soutcnu un zele qui mena~ait de se refl'oi¡Jir tres
promptement. Ce fail n'est pas le seul qui signale l'inte¡'
ventiún de plus en plus complete des partis politiquei dans 
la lutte industrieUe. Bientot les interdictions vinrt1ut fmpper 
les opinions des ¡:lrefs d'alelier, comme leur !lésohéi8jianCe 
aux regloments lI\utuellistes. Mais ne devan!(ons pas la mar
cho des événements. 

Contre le mode d'exécutiou adopté par les ouvriers, les 
moyens légaux étnicnl impuissants; un systeme absolu de 
non intervention élail prcsc/'il a I'au!ol'ité. Elle n'avait d'au
tre mission que de protégcr les chefs d'a!elicr el les fabri
canls contre la force matérielle et de les rassnrer contre les 
menaees que lcur attirait tout acte de fermeté. 

Ce role, fOl't simple en apparen.:e, offmit d'immenses dif
lIcultés; rosler impartíal et calme au milieu de ces déhals 
passionnés, l'ésister anx provoc~tions insultantes des uus, aux 
inslanles l.r.iercs des autres. se n;signel' a VO!I', pendant 
quelque temps, ses intentions ou dll moins ,Ses lumicl'os mé
connues pour atlendre sa rébabililalion d'uo succes lent, éloi
gné ot iucertain, telle étail la position qu'il fallait accepter 
avec couruge el ne pas abandonner uu seul mamen!. La Julte 
qui s'est tcrmiuée en février -1834 est la plus glol'ieuse 
époque de la pénible administt'ation de M. de Gaspal'in. A 
force de pnu)enrc, d'habilcté el (te courag\!, ii a rempPrté, 
sur les ITIlluYl\ises passions de la fahrique, une vietoire déci
sivo, Yü~toil'e dont l'influenee a réagi 81H' celle d'avril, et 
<J1I'on peut se rappelcr sans amCl'tume paree IJu'elIe n'a pas 
COlHé de sang francais. 

JI était dans 11\ nature de la Sociéte des Mutuellistes de 
"'unir de plus en plus, el presqlle a son iusu, ayec les ~ociétés 
politúlUCS¡ destinl:e a Ctre un joUl' absorhée, dominée et ex
ploitée par eclles-ei, elle devait se présenler d'abord comme 
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leur alliée contre l' ordre de choses existant, qui les hlessait 
également, quoique sous des rapports diverso C'est ce qui 
arriva 11 la fin de 1833; a cette époque, on commen~a 11 pré
parer une vaste explosion; l'entrée des ouvl'iel's en Suisse et 
la suspension générale du travail a Lyon devaienten donner 
le signal. Ces deux opérations devaient avoir lieu simulta
nément le 10 février 1834. 

Heureusement le gouvernement Suisse, soupconnant les 
projets du général Ramorino et de ses réfugiés, prit des me
sures qui les forcerent 11 devance1' le jour indiqué. L'expé
dition mal' préparée échoua cumplétement : quant aux 
Mutuellistes, ils tiurent paroJe; au moment convenu, le 
10 février, fous les métiers cesserent de hattre. 

Alors la viIJe de Lyon off1'it un spectacle vraiment extra
ordinaire : les magasins. étaient fe1'més, les ateliers déserts; 
cinquante mille ouvl'iers parcoul'aient les rues; el, espérant 
pl'endre les fahricallts par la famine, ¡ls avaient la constance 
de supporter huit jours entiers de chOmage, sans autros 1'05-
sources que les faibles secours de ceux qui soutenaient leut' 
courage et entretenaient leurs espérances. 

Ces espérances furent entierement décues; les fahricants 
tinrent hon jusqu'au bOllt, et huit jours d'interdiction n'ame
llerent pas un centime d'augmentation dans les salaires. Les 
ouvriers, sentant toute la force de celte expé1'ience, tournerent 
leur ressentiment contre ceux qui les avaient flattés d'un 
espoir chimérique. De ce moment, les sociótés industrielles 
ne conserverent plus une existence et une action indépen
dantes; les Mutuellistes se retirerent en partie de ces intri
gues, el c'est dans cette situation que les derniers événements 
ont trouvé la fabrique lyonnaise. Ai-je tort de dire qu'en 
1834 février a sauvé avril? 

A mesure que ces sociétés industrielles se divisaient et 
s'effacaient, la société poli tique des Droits de l'homme, qui a 
fini par absorber leurs débl'is, prenait chaque joUI' plus 
rl'imp0l'tance, d'andace et d'ascendant. MM. Gal'llier-Pages, 
Cavaignac el. Ramol'ino ptaipllt vrnns, ;'¡ ditfó/'cntes époqups, 
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lui appol'ter les instructions de la société mere, examiner et 
réfol'mer son organisation et ses plans. 

C'est surto lit depuis la présentation de la loi sur les asso
ciations, c'est a l'approehe du soulcvement d'avl'il que la 
société manifeste ulle activité extraordinairc. Le 30 mars, 
elle essaie de se I'éunir aux Brolteaux pour protesler contre 
la loi; mais les abOl'ds du local étanl occupés par un piquet 
d'infantel'ie et une cinquantaine de drngons, le comité cen
tral reconnait l'impossibilité d'y pénétrer el se relire sans 
rien entrep¡'endre. 

A la me me époqlle, la société envoie 11 París un délégué 
spéciall}lli visite en passant les affiliés de Ch&lons, de Beaune 
el de Dijon, et donne le mol d'ordre pour I'explosion géné
rale qui doit avoir lieu. 

Cependant les Mutuellistes, comme nous l'avons dil plus 
haul, se perdent de plus en plus dans la Société des Droits de 
I'h011tme. L'Écho de la fabrique, qui est leur organe, dit posi
livemenl, dans son numéro du 30 mars ; « Si, dans ¡'ordre 
« dll jOUl' cité par M. Prunelle, il est recommalldé de re
« pousser des loges les irnprimés des Droils de l'homme, c'est 
« une mesure de discipline momentanée el non une pl'es
(1 cription a toujoUl'S; ces papiers n'onl jamais été prohibés 
« en temps ordinaires, ce qui est d'autanl plus naturel que 
(j plu~ieurs des ilfutuellistes font partie de la Société des Droits 
« de l'homme et de plusieurs sociélés politiqucs. )} . 

Enlin le momen! de faelion approcbant, le comité central 
éprouve le besoil1 de s'adresser a tous les sectionnairrs el de 
se l'etremper dans une éleclion l1omelle. Te! (',i le hut de la 
circulail'e suivante : 

« Lyon, le 15 germinal an XLII de l'ere républi'caine 
(4 avril 1834). 

UlillTÉ, ÉGALiTÉ. ASSOCJATION, PROPAGANDE. 

« Le comité central du dépal'temel1t du Rhól1e de la Société 
des Droits de l'homme, aux eitoyens composant les sections. 

(j Citoyens, 
« Plus les circonstances deviennent g¡'aves, plus ceux que 

T. "', 21i 
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vous avez choisis pour dirige!' la puissante action que vous 
donnent votre dévouement et vos convictions sentent le he
soin de s'entendre précisément avec vous et de connaitre 
d'une maniere fixe 1'espriL qui vous anime. e'est dans ce hui 
que nous avions décidé qu'une assemhlée générale aurait 
lieu; mais, surs des préeautions que nous avions prises, nous 
ne pouvíons l'etre aussí bien de la díscrétion ou de la fermeté 
de eeux avec lesquels nous avíons été eontrainls de traiter 
pour avoir un local : I'autorité a été prévenue, notre réuníon 
a été empechée. . 

«Nous avons dd immédiatement réunir eeux qui repré· 
sentent le plus largem¡mt 'la sociélé, et e'est aux ehefs des 
secliuns que nous avons verhalement présenté I'état actuel de 
I'assoeiation el le comple rendu de nos travaux pendant le 
trimestre qui vient d'expirer. Vous demanderez ehacun au 
chef de \'otre section le résumé de ce rapport; mals nous 
sentons le besoin d'aiJer leur mémoire en vous rappelant 
nous-memes les traits suivants. 

(( Quant aux finances, le comité s'est plaint du peu d'exac
titude qui a été apporté dans le yersement de la colisation en
tre les mains du caissier. n a annoncé qu'il existait encol'e un 
arriél'é sur les payements de janvier; que la moitié simlement 
des seclions avait payé pour février et qll'aucun versement 
n'avait élé fait pour mars; que, cepcndant, les dépenses 
avaicnt été conlinuées, meme pendant le del'llier mois cité, 
et qlle parmi elles ligurait principalement le chifTl'e des 
sommes dépensées pOUl' les prisonniers de Lyon ou de Saint
Etienne, lequel ne s'élevait pas 11. moins de 600 francs; que, 
dan s ceHe situation, il était impossible de donnel' sU!' le 
champ l'état précis des finances pendanL ce trimestre; qu'enlin 
il engageail fOl'mellemenlles chefs de section afail'e Icul's ver
sements it la prochaine réunion des conseils d'arl'ondissement 
et a nommer deux délégués a l'examen desquels les compLes 
génél'aux seraient Iil'l'és par le caissier, suiyant le réglement. 

« Le comité a, comme organe de I'association, témoigné, 
avec une franchise toute républicaine, le mécontentement 
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qu'jl avait éprouvé par suite de l'ineoncevable eondujte de 
quelques chefs de section qui, au méprís des reglements¡ 
loi formelle que nous devolls tous suivre tant qu'il n'y a pas 
l'éellemen! impossibilité matérielle, ont chel'ché, eux, infini
men! faíble majorité, a en!rainer, pal' des voies détournées, 
la majorité a l'adoption de leurs projets, Ce n'étaít ríen moins 
que la division et I'anarchie qu'ils allaient Jeter dan·s nos 
rangs, el cela dans le moment ou plus que jamais nous avons 
besoin de nous unir; mais, malgré tous leurs efforts, ils n' ont 
pu réussir dans leurs tentatives, el e'es! plus sous le rapport 
de sa considération que sous eelui de sa force intéricure qu'íls 
ont nui a la soeiété, cal' la derniere réunion des chefs des 
sections nous a pleinement eo"nfirmés dans ce que nous sa
vions déja, a savoir que e'étail a trois ou quatl'C citorens seu
lement que le mal était duo 

« Néaumoins le comité, principalement aeause de la situa
lion grave dans laquelle la France est placée et de l'immense 
adjonclion de sectionnaires survenue pendant le dernier tri
mestre, a voulu savoir s'il était toujours la représentation 
fidele et vraie de·la soeieié,et si la volonté de la majorité des 
membres actuels était que le mandat dont il est revetu lui 
fut continué. Afin de ne gener en rien l'émission de la pensee 
de chaque sectionnaire, les membres composant le comité 
onl déclaré qu'il donnaient tous Iem démission. En con sé
quence, les chefs de seclion ont été invités a pl'évenir immé
dialement les sectionnaires de se réunir dimanche pour procé
del' 11 de nouvelIcs élections. 

«Citoyens, 

«Vous állez faire acte entier de souveraineté; sans con si
dération de DOUS, mais en examinant seulement les services 
rendus a notre cause, comme gages nécessaires de dévoue
ment et d'abnégation pour I'avenir, vous fixerez vos choix. 
En atlendant que l'expl'ession générale de vos vceux snit pré
cisée, nous conserverons la direction que vous nous avez 
donnée. Si, pendant cel es pace de temps, des événements 



436 prECES HISTORIQUES. 

survenaien't, vous nous Irou veriez ce que nous serons lou
jours, c'est a dire résolus a tous les sacrifices que peut exiger 
l'intéret hien entendu de la sainte cause républicaine. Tout 
pleins de respect pour vos volontés, nous serons honorés de 
reprendre, s'il le faut, nos places de simples sectionnaires, 
et nous n'en conlinuerons pas moins a tral'ailler ayec notre 
dévouement liabituel. Mais nous vous le déclarons des 11 pré
sent, nous combattrons dircctement pal' tous les moyens 
quiconque tenterait a l'avenir d'agir en dehors du reglemenl 
et de portel' le trouble dal)s la sociélé. 

« Pour aSBurer la régulai'ité des opérations électorales, le 
comité a arre té les dispositions suivantes : 

« Le reglement veut que les élections soient faites en 
assemhlée générale; mais tous les sectionnail'es doivent re
connaltre qu'il y a impossibililé matérielle d'exécuter cet 
article, pnisque indépendammeut de la rlifficulté qu'il y aurait 
a les réunir pendant toute une journée dans un lieu ou ils 
ne pussent etre inquiétés par les poursuites de l'aulorilé, 
le mauvais temps, que personne n'anete, peut rendre im
possible tout ~crlltin; qu'en outre, cllacun doit comprendre 
combien il serait difficile de procéder, dans une si grande 
réunion et avec l'ordre nécessaire, a un scrutin qu'il serait 
ensuite impossible de dépouiller, puisque deux ¡OUl'S ne 
suffiraient peut-etre pas pour terminer celte opération j que 
ces difiicultés étant reconnues, et un précédent existant déjil 
avec l'approhation des sectionnaircs, la société se trouve 
aujoul'd'hui placée dans ecHe position , ou de se dissouJre) 
ou de modifiel' de bonne foi un arlicle de son reglemellt. 
Dans une pareille situation, il ne peul pas y avoir d'hésitation 
sur le ehoix; c'est pourquoi le comité anete : 

« 1 o Les électicns seronl failes par chaque section séparé
ment réunie dans le lieu ordinaire de ses séances; 

« 20 Apres ¡'ouverlure des travallx, le chef dOllnera lcc
ture de la présente circulaire; 

« 30 Les sept membl'es fllturs du comité seront nommés 
a la majorité absolue des su/frages. Dans le cas (JU deux toms 
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de sCI'ufin lI'aul'ilicnt pas dODllé cette majoz·jlé a un ou plu
sieurs des membres a élíre, I'éleclion aura Iieu par un troi
sieme lour de scrutin a. la majol'ité relative; 

( 40 Proces-verhal sera dressé sur le champ du l'ésultat 
des votes, certifié sincere par le chef, le sous·chef et le pre
miel' quintul'ion de la section, puis cllcheté; 

( 50 TOtls les proces verhaux seront apportés lundi soir, a. 
sept heures, extremement précises, par les chefs de l'arron
dissement. lis seront ensuite ouvel'ls el lus dalls une réunion 
qui aura lieu le memejour, Le rémItat sera pI'oclamé, puis an
noneé ultérieurement aux seclions par une nouvelIe circulaire. 

(( Salut et dévouement fralernel. 

« Les membres du comité: POUJOL, J. T. HUGON, 

P. A. MARTIN, E, BAUNE,ÉDOUAIW ALBERT, 

SILVAIN COURT, BERTHOLON. )) 

[j y aurait beaucoup de remarques a faire sur cette pieee; 
je ne m'y arrelerai pas; je dirai seulement que le comité 
ct:nlraJ a continué ses puhlicalions pendant la durée du com
hat; e'est ce que prouve l'ordre du jom' que je vais tmllScI'ire, 
et qui est daté, comme la circulaire pl'écédemment citée, de 
I'an 42 de la Hépuhlique, On voit qu'elle aussi asa légitimité 
et ne ticnt pas compte du regne des usurpateurs. 

(( A Vienne, la garde nationale est maitresse de la vilIe; 
« elle a al'l'eté l'al'liJlerie qui venait contre nous. Partout 
« l'insurreclion éclate. Palien ce eL couragc! La garnison ne 
( peut que s'aiTaihlir el se démoraliser. Quand meme elle 
«( conserverait su position, iI suffit de la tenil' en éehec jusqu'a. 
(e \'arrivée de nos freres des départements; au premier jour 
« nous reeevrons des nouvellcs favorables,» 

(1 Lron, le 22 germinal, an 42 de la Répuhlique.) 
A chacun done la responsahilité de ses reuvres; e'est aux 

partis politiques que Lyon doit ses demiel's malheurs. 
En'vaiu dira-l-on que l'insurrection aurait éclaté ailleurs ; 

a Paris d'abol'd par exemple, si elle avait été véritahlement 
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républicaine, tandis qu'en se montrant it Lyon elle a trahi 
une tout autre origine. Mais on oublie que le désordre, tant 
de fois comprimé a París, a déserté cette ville ou une police 
active, une armée immense, une garde nationale unanime 
dans son dévouement ne lui laissaient plus aucune chance 
de succes. On oublie que les faclions ont émigré it Lyon, 
qu'elles y ont établi le centre et le foyer de toutes leurs in
trigues, qu'elles lui ont conféré le triste honneur d'etre pour 
elles, non-senlernent une capitaleindustl'ielle, mais une capi
tale politique. En effet, ou trouver des éléments plus favo
rablement disposés pour le lriomphe de l'anarchic? Oil 
trouver ces débris d'associations d'ouvriers, dont on poulTait 
cncore exploitcr le mécontenLement? ()il trouver une cité 
plus grande, plus importante a tous égards, plus influente 
par sa position enli'C les républicaíns de la Bourgognc ct les 
légitimistes du Midi? Oil en trouVllr une qlli soit plus aban
donnée aux graves dangers qll'entralne toujoul's une indusirie 
dominante? l\ est évident que la l'évolte, quel qu'en flit le 
caractel'e, devait h'ouver ici son centre et son point d'appui 
principal. 

D'ailleurs l'explosion ne devait poínt etre locale; la pro
mulgation de la ¡oí sur les associations devait en donner le 
signal pour toute la France. Les anarchistes Iyonnais ont cm 
dcvoil' faire feu avant le signal. 11s ont pensé qu'en saisissant 
\'occas\ou du pl'oces des Mutuel1istes, ils trouvcraient le 
mo'.{eu dc ratlllc\\CV a. \CUl' cause tous ccs oU..,Y\CV\\ en \\O\C 

qui cornmenl(aient a renoneel' au désordre. Par la ¡Is ont pu 
accroitre ici le nombre de lcurs pal,tisan!;; mais ils ont ¡solé 
leur mouvement, et ils en ont rendu la répression plus faciJe. 

Puisque j'ai parlé de ceUe loi sur les associations dont la 
promulgation devail etre le signal d'une protestation a coups 
de fusil, qu'il me soil permis de dire toute ma pensée sur 
les protestations écrites qui ont pl'écédé et préparé celle-la. 
Je puis la dire sans hésiter, cal', je le déclarc en commen~ant, 
les iuten\\on¡; I>on\ c\loses sacrées pour moi. le erois' qu'on 
peut avoir les vues les plus honorables quand on a embrassé 
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le parti de la Bépublique ou celui de la légitimité; je erois 
memo (el coci scandalisem bien des gens) flu'on peut vouloir 
par patriotismo le soulevament des l'Ues et la violation des 
lois. Je déplore l'erreur de ceux qui prétendent arri ver au 
bien par le mal; mais jusqu'a preuve contrairc, je crois a 
leUl' désilltét'essement et a leur sincérité. 

Ces réserves une fois faites, je déclare que, de toutes le~ 
tentatives anarchiques 'quí ont eu lieu depuis trois ans, jo 
n'en connais pas de plus nionslrueuse que le disc!)urs df. 
I'honorable M. Pages (de l' Ariégo) sU!' la loi des associations. 
Dans une nalion civilisée el soumise au régime légal, un 
citoyen qui viole la loi, quí la viole a bon escien!, qui pro
clame meme hmtemcn! la nécessité de la violer, doit SO!!

lcver contl'C lui I'aniinadversion de lous les partís, cal' tous 
sont illtéressés au l'cspect de la loi qui n'esl la pt'opriété 
exclusive de personne, Mais quand ce citoyen est lui-meme 
législaleur, quand il abuse de la tribune pour se po~er, a la 
face du pays, comme advcrsaire de la loi qui "ient d'etre 
adoptée, quand il foule aux pieds ces deux grands principes 
de toul gouvernement représentalif, respect de la majorité et 
respecl de la loi, quand il rait un appel a ioutes les 1'ésis
lances pour s'y associer, quand ii étahlil ce principe anti-so
cial que chacun esl juge en derniere analysé de la législation 
du pays, et peut choisir, pou!' les rejete1' au s'y soumettre, 
les dispositiuns qui lui conviellnenl el celles qui ne lui con
vícnnenl pas; c'es! le comble du désordre moral; il n'y a 
pas de pamles assez énergiques pour repoussel' un systcme 
aussi dange1'eux. 

Je erois que l'élolillement avait fermé la bouche a tous 
les collegues de M. Pages, cal' personne ne p1'it la parole 
pour relever ses doctt'ines, et demander qu'on donnat a ce 
diseours le commentaire indispensable J'un rappel a \'ordre: 
aussi d'autres députés ont-ils prutesté it son exemple ; aussi 
avons-nous VU, comme une chose toute simple, les journaux 
ouvri1' leurs colonnes aux protestations ele tous les mécon
tents de !uules les provinces; et lmis son! venlles les proic~-
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ment pas, et qui ne sont pourlant qu'une déduction logique 
de ses paroles. Il y avait peul-etl'e quelque exagération a 
prétendl'e que le 6 juin 1832 fUl sorti du compte rendu; 
mais pel'sonne nc pent nier que les pl'olestalions des députés 
n'aient élé traduíles en coups de fusil le 9. avril f834. 

Par mi les joumaux quí ont nié I'origine poli tique des del'
niel's événements, le Précurseu¡' mél'jte une mention spé
eiale. JI s'est fail un argument des al'ticles qu'jl a publiés 
quelques jours aupal'avant, et dans lesquels il prechait, sinon 
la paix el la concorde, du moins la renonciation 11 tout pl'ojet 
d'agression al'mée. 

Je ne snis pas de ceux quí pensent que, sous· ces conseils 
pacifiques, le Précurseur caehait un désir seeret de voir les 
hústilités eommeneer. Je erois, an eontraire, qn'il appartienl 
11 eette ffaetion peu nomhrense dll partí républieain qui re
doute sincerement les émeules el qui ne eroil pas le momenl 
venu pour une révolulion; mais ce qu'il ne voit pas ou ce 
qu'il fait semhlant de ne pas voir, e'est qu'il esl dépassé el 
absorbé depuis longtemps par les hommes d'action, par les 
impatients et les écervelés du parlí; e'est qu'il ne re¡lI'ésente 
plus l'opposition répuhlicaine, el que, par conséquent, tous 
ses arlieles et ses conseils ne pcuvent plus passer pOut' la yéri· 
table pensée de eette faction. D'ordínaire les partís aUendenl 
le moment dll ll'iomphe pOUl' se déeomposer; mais celui de 
la répuhlique a déjiJ. dépossédé ses premiers ehefs et a faít 
descendre rapidemcnt le pomoir des hommes du National 
et du PrécurseUT a eeux de la Tribune el de la Glaneuse. 
Qu'on juge pal' la des éléments de ce partí, el qu'o!l ne 
víenne plus dire qu'on ne se répete pas en poli tique , qu'on 
ne recommenee pas deux fois, et de la meme maniere, les 
memes sc1mes. Non, sans doute, el la secondo répuhlique ne 
ressemblerait eel'lainemenl pas iJ. la pl'emihc; elle seraít 
moins glorieuse, moins longue. Vous n'auriez plus, comme 
la prcmierc foís, ces hommes généreux, patriotes, qui, pIeins 
d'enthonsiasme pour le mouvement de 89, ne s'en détacherent 
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qua \a ~~n)\\w\\ \\).\~~m\\~. 'i);"'." k 'P"'C\\\\'Ct ~\\\\.\ \ ~Q\\,/¡ U'íl\\r\e.'l. 

pOUl" vous gOlJl'el'lJCf' que des }wmllles de rebul qui se }u'Ue

raient d'étalcr leurs reves insensés pour compenser ce qui 
manqnerail a leul' regne en durée el en grandeul'. 

Espérons que ces dernieres folies acheveront de détacher 
du parti anarchiste quelqlles hommes distingués qui lui pre
tent le sccours de leur nom, mais qui doivent s'y tl'ouvel' mal 
a l'aise' et y sont probal)lement peu appréciés. QIl'ils compa
rent, dans l'affaire de Lyon en 1834, la conduite de leurs 
partisans avec ceHe de l'autorité. f)'un cOté, toutes les pro
vocations, toutes les violences j de I'autre, toute la palience 
el la modération que comporte la fennelé. Quelgues per
sonnes out j'eproché iJ. M. de Gasparin de u'avoir pas saisi 
toules les occasions de sévil' el de l'éprimer. e'es! gu 'il vou
bit laisser aux factions lout I'odieux d'une semblable lutte. 
Aussi pas une voix ne s'esl élevée pour altribuer le conflit 
alJX provocátions de l'autorité; dans un temps OU toutes les 
calomnies ont cours, on n'a pas encore inventé ceHe-la. 

Personne n'a prétendu non plus qu'il faUta att¡'ihucl' ¡'ex
plosion a quelque circollstunce parliculiere et inaUendue; 
on y a généralement reconnu une enlreprise préméditée el 
préparée de longue main. Depuis longtemps, des tentatives 
d'emballchage étaicnt faites aapres des soldats de la garni
son. Des la veille de l'inslll'rection, les maisons don 1 il fallaít 
s'emparel', ceHes qui avaienl des allées traversantes ou dont 
les fenetres plongeaient sur plusieurs rues, avaient été mar
quées a la craie, et au moment ou la lutte s'engageait sur la 
barrieade de la place Raí 11 t-Jean, I'attaque de la Préfecture 
était déjit tentée, et des barricades s'élevaient SUl' lous les 
points de la vi!le el des faubourgs, dans les positions les plus 
fortes, dont le choix indiqaail úne élude sérieuse du tel'l'ain 
el une habileté stratégique a laqueHe les mílitaires rendent 
hommage. 

Ceci réponu ¡J'avance aux insinuations de ceux qui regar
dent les désorJrc5 de l'audicllce oil devaienl se juger les chefs 
Jfttluellistes comme la cause de !'insurrection qui a éclaté 
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quatl'e jOUl'S apres, et attribuent d'ailIeut's ces désol'dres a 
I'imprudence 011 a la faiblesse de l'autorité administrative, 
donnant 11 entendre qu'elle est responsable du sang réllandu, 
11 est évídent qu'il n"était au-pouvoíl' de personne ni de'faire 
naltre ni d'empecher l'explosion, 

Quelques mots d'explication suf!lront pOUl' éclait'er la 
scime du Palais-de-J ustice, 

Le pl'ésideut du trihunal el le procureur du roi avaient 
conféré la veille sur les mesures a prelldre avec le général 
Armad et avec le préfet; ils avaient insisté pour qu'allCUIl 
appareil militaire n'entollra.t l'audience; ils avaiellt rité tous 
les précédellts qui autol"isaient la cOllfiance, et avaient dit 
que la justice devait puiser sa force dan s sa propre dignité el 
non dans l'appui des baionnetles, La noblesse de ces sentiments 
fut comprise el leur demande d'autant plus facilcmenl ac
clleillie que I'on cOllllaissait les dispositions de la Société des 
Mutuellistes qui recommandait le calme a tous les ouvriel's, 

Cependant, malgré les conventions de la veille, le prési
dent crut devoir appeler des soldats pour arreter le tumulte 
que produit toujours une foule nombreuse el agitée; il fit 
une réquisition pour une centaine d'hommes, force tout a 
fait insuffisante au milieu de eette rnnltitude qui encombl'ait 
l'audience, la cour de I'hólel CheVl'icre et la place Saint
Jean; il fit cetLe réquisilion san s Pl'évenir autrelllellt les au
torilés militaires et administratives. 

Le piquet appelé se trouva done cornpl'omis el clans I'im
possibilité presque absolue d'agir. Sa situalion fut d'autant 
plus fAcheuse qu'un incident postérieur a la levée de I'au
dience, et relatif a uu lémoin 11 charge indignement attaqué, 
avait ehangé l'inquiétude et l'agilation de la foule en une 
hostilité véritable; de la des désordres et des exces que tout 
le monde déplore, mais que l'adrninislration ue pouvait pré
venir et qu'elle fit ccssel' tl'eS-promptement. 

Ainsi, pour l'éSUmel' en quelques mols ces eonsidél'ations 
pl'éliminaires, l'insurrection lyonnaise de 1834 a été poli
tique. Elle uevait éclatcr a la fois dan s toute la France, et le 
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Jé~il' tieul de l'attachel' la cause des ouvriel's en soie a eeHe 
de la Société des Droits de l'homme a rait devancer ici le 
1ll0illent tixé; 011 ne penl l'atlribuer ni anx pl'ovocations de 
I'autorité locale, .ni a l'effet pl'oduit par quelques circon
stances particulicl'es el inattenJues. 

J'enll'e maintellllnt dans l'histoire des sixjournées. 
Le pl'oces des Mutuellistes avait été renvoyé au mercredi 

9 avril 1834. Il élait évident pour tout le monde que, si 
l'insurreclion devait avoir lieu, elle éclalerait ce jour-Ia. 
Aussi chacun s'y préparait a sa maniere; les hahilants paisi
bIes émigraient en fonle; les fiac.:res, les omnibus ne pou
vaient sulfire aux familles qui allaienl chercher un asile a la 
campagne. Pendant ce lemps, la Société des Droits de l'homme 
et l'anlorité militait'e fllisaicnt leurs dispositions d'attaque el 
de défense. 

Les sections étaient ununimes ponr le soulevemen t; elles 
croyaient le moment favorable; lems membres ne doutaient 
pas que les affiliés de Macon, de Dijon, de Grenohle et de 
Saint-Étienne, auxquels on avait écrit de se tenir priHs, ne 
secondassent le mouvement. lis se faisaient illusion sur 
I'esprit des départements; ils croyaient allumer une trainée 
de poudl'e qui porlel'ait en quelques heures le feu de la sédi
tíon dans les pl'ovinces légitimistes et dan s les pl'Ovinces répn
bJicaines, et jmque dans les murs de la capitale. Mais leur 
plus grande el'l'enr était de completO sur les soldats. La con
tenance de la compagnie du 7e léger, appelée le samedi a 
l'audience du tribunal, avait achevé de les confirmer dans 
eette idlÍe; d'aiJ]eul's, ils ci/aient avee complajsance le nom 
de qnelqnes sous-officiers engagés dan s la Société; ils par
laient de leUres éCl'ites par des artilleurs; enfin, ils se her
~aient.. d'lIne espérance qni re9ut des la premiere attaque un 
éc1alant démenti. 

Les plus pl'lldents voulaient retarder cette attaque jus
qu'au moment de la condamllation; mais on fil observer 
qu'en commenl,{ant aussi tard on s'exposerait 11 ne pas ache
ver dan s la joumée le mouvement qui devait emprisonnel' 
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chaqlle corps dans le quarliel' OU il se trouvait, l'ísoler du 
reste de la garnison, cpupel' toutes les communications de la 
troupe et empecher ainsi qu'lIne dircction unique ne pré
siual a ses mouvemenls. La nuit yenuc, 00 ne pourrait plus 
rdenir les combatlants a leut' poste, et les soldats profite
raienl de cette cil'constance pOUI' regagner leul's positioos et 

rélablil' leurs communications interrompues. 
Ces úbservations détel'minerent la majol'ité; il fut décidé 

qu'on engagel'ait I'affail'e a onze heures, apres que les juges 
seraient entrés en séance. Qnant au plap des opél'alions, je 
viens déjiL d'en donne!' un aper~u. Une pl'emiere ligne de 
harricaues devait s'élever- 11 la fuís dans tuutes les parlies de 
la vi \le ; on devait en défenul'c les aborus en lil'ant ues fene
tres et des toitsj et penuant ce temps, une seconde ligue 
mieux fortifiée, plus difficile a enlevel', uevait offl'il' un nouvel 
ohstacle aux soldats, dans le cas oü ils sel'aienl pa\'Yenus a 
forcer la premiere. 

On avait une assez grande quantité ue poudre tirée de 
Suisse par conll'ebande; el d'ailleurs 00 devait eo fahriquer 
dans plusieurs qual'tiel's, d'apres la recette que la Glaneuse 

ayait publiée quelques jOUI'S auparavant, Les bailes oe malI
q,uaient \)a5; malS tes fusi\~ n'élaienl pas en tr~s-\!;\'and nom
bre; plusieul's membl'es de la société fUl'ent chargés de par
coul'il' les communes voisines el de désal'mer les gal'des 
nationales. Un poste fut assigné achaque section, et la be
sogne élant ainsi distl'ihuéc, (Jn altcndit sans impatience le 
moment d'agil'. . 

De soo colé, le génél'al Aymal'd faisait ses préparatifs; il 
donnail des instmclions confidenlielles aux: géoéraux et aux 
chefs de corps; il chargeait les officiers de visite!' avec soi o 
les localités OU ils pou\'l'aient etre appelés a agir; it faisait 
approvisionuer de vivres et de munilions les principaux fOl't~ 
el les casernes les plus importantes. 

Son plan avait cela de commun al'ec celui des insurgés 
que lui aussi cherchail a les scinder, a les isoler, a empc

-cher tout ensemhle dans leurs mouvements; de part et 
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d'autre, on avait compris I'importance de eette opération, a 
laquelle la longueur de la viII e se pretait men'eilleusement; 
on avait compris que eelui-Ia devait remporter qui conser
verait ses eommunications en interrompant ceUes de I'cn
nemi, 01', ce grand résultat flIl obtenu des le premicl' jour 
par les troupes, qui emporterent les premieres barricades et 
occnperent sur-le-champ les positions que le géné/'al IcUl' 
avait a~signées, 

Ces positions étaient les suivanlcs : 
Le premier corps, commandé pal' le général Fleury, s'é

fendait de la barriere Saint-Clair jusqu'a la barriel'e de Serin, 
en suivant les remparls qui sépa¡'ent Lyon de la Croix
Rousse, el occupait la caserne des Bernardines, Le seeond 
corps, élabli a I'Holel-de-Ville, défendait la ligue du pon! de 
la Feuillée, des Tcrreaux et du pont Morand; il était placé 
sous les ordres dll coloncl Dietmanu, du 27e de ligne, rem
plissanl les fonctions de commandant de la place, 

Le généml Buche! dirigeait le tl'Oisieme COl'pS, qui sépa
raiLBellecour de Perrache et du l'este de la ville, en s'étendant 
de Saint-Jean 11. la Guillotiere par le pont de l' Archeveché el 
la place Bellecour. Le génél'al Dejean commandait sur celte 
place une réserve lIui, en parcourant sans eesse les larges et 
droiles mes de Perrache, a maintenu la tranquillité dans ce 
qllartier et assuré les derI'ieres du généJ'al Armal'd, dont le 
quarrier-général éta;L établi su/'Ia place BeIlecour. 

Aimi, tl'ois lignes d'opérations, (lui devaient couper les 
insurgés en quatre ft'actions, sans rappol'ls cl sans I'elations 
entre elles. Ce mouvement les a d'autant mieux déconcel'tés 
que la défense ahsolue de cil'culation, en consjgnant -da,!s 
leul's demeures tous les citoyens iooffensifs, a complété l'j50-
lement des handes armées qu'on attaquait. 

Telles étaient les dispositiollS de l'autol'ité mililaire qui 
d'ailleul's devait occuper lous les ponts el communiquer par 
les quais. Elle était décidée a repousser énel'giquement toute 
agression, mais I'orelre éfait donné d'esslIyel' lefen des I'é
yoltés avant de lil'l'l" ~llI' eux; on vOlllait lem' laissel' jusqll'au 
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hout I'odieux d'une provocation a la guerre civile. Du reste, 
on était sans crainte sél'ieuse sur le l'éS1lltat; la garnison 
offrait un effectif de 6,500 hommes disponibles; les 3,400 
hommes qui complétaient la gamison étaient absorbés par 
les hopitaux ou par la garde de plusieurs postes qui les pal'a
Iysaient entierement; c'était assez pour vaincre, mais trop 
peu pour vainere promptement. 11 avait done falIu pl'évoir 
toutes les chances, et I'on s'é!ait assuré que les approvision
nements en farine suffiraient pour nourrir la population 
Iyonnaise pendant dix-neuf jours, si la prolongation des 
hostilités el le soulevement de5 départements voisins ne pel'
meUaient pas de se procurer de nouvelles subsistances. 

Le H avril) au malin, les troupes de la garnison, le sal! au 
dos, avec des provisions de guerl'e et de bouche, se rendent 
aux différents postes gui leur ont été assignés. SUl' la place 
BellecoUl' stationnent plusieurs hataillons d'infanterie, massés 
vers le milieu de l'enceinte, du cOté de la promenade des 
tilleuls; ils sont flanqués par de nombreux détachements de 
dragons et par deux batleries. Les principales tetes de pont 
sont 02cllpées par des piquets d'jnfanterie et de cavalerie, et 
quelques-uncs défendues pal' dcs bouches 11 feu, L'Hotel-de
Ville est. enlolll'é d'lIue force imposante; les troupes de la 
casel'lle des Bcrnardines sont pretes a marcher, Les abords 
dn ]lalais-de-Justiee sont gat'dés par le 76 régiment d'infan
terie légcl'e qui a demandé a etl'e placé en premiere ligne 
pour se laver des sOllpcons qu'on avait émis sur sa lidéJité. 
Il est poslé en grande partie dans la eou\' de I'archeveché, 

A onze heures, le préfet était placé sur la galerie de l'é
glise Saint~Jean, en face de l'hotel de Chevl'icl'es, ou le tri
bunal eorrectionnel jugeait les Mutuellistes; il était accom
pagné de MM. Faye, conseiller de pl;éfeclure; de 'Casenove, 
adjoillt, et Chinart, conseiller municipal, qui ne l'ont pas 
quitté un moment pendant les six joul'llées; il voulait juger 
lni-meme de la nécessité el du moment (le la répl'ession, La 
place Saint-Jean élait sileneieuse, solitaire; il élait évident 
que les assaillants I'oulaient ~e présentel' en masse; les sec-
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tions des Droits de l'homme étaient en permanence dans lellrs 
locaux. 

A onzeheures et demie, une hande anive, une procla
mation est lue, des barricades sont formées allX différents 
angles de la place. Au me me moment, elles s'élevent dans 
toute la ville. 

Aussilót le préfet donne avis au général Buchet de ce qui 
se passe, et lui dit d'aborder les barricades. En eITet) le géné
!'al fait sortir ses tmupes de l' archeveché et se porte a ceHe 
qui obstruail l'entrée de la rue Saint-Jean. Un coup de pis
to/el esl tiré sur la troupe ; le colonel de gendarmepie Ca
muset commande un feu de peloton a ses gendarmes; il est 
imité par le 7· léger; la barricade est emportée et les assaiL 
lants prennent la fuite. 

Une nouvelle harricade s'élevait sur la place Montazet, a 
l'entrée de la rue des Pretres. Le prefet s'y porte lui-meme 
avec une section de voltigeurs; ils sont assaillis par une 
grele de pie1'l'es, et un jeune hümme bien mis, place sur le 
penon qui domine la rue des PrCtres, reconnaissant M. de 
Gaspal"in pour le pl"éfet, lui lance un énot:me paYé qui ne 
manque son but que de quelques lignes. Cependant les sol
dats hésitalent a s'engager dans cel étroit défilé. Alors le 
lieutenant monte S1ll' le penon avec quelques hommes, le 
dé barras se de ceux qui s'y trouvaient, et la barricade aban
donnée est occupée par les troupes. En revanche des coups 
de feu parlenl des fenCtres et signalent la tactique de~ in
surgés qui nulle par! n'ont tenu dans la me devant la 
troupe, et se sont contentés de lui fail"e une guerre de lu
carnes et de cheminées. 

Les assaillants, chassés de la place Saint-Jean, allaient se 
retirer au pOllt au Change, défendu des deux cótés par une 
forle har¡"icade, el le général Buchel y marchait pour les 
enlevet·, quand il s'aper~ul qu'en alJant d'nne barricade a 
l'autre, SR troupe se dispersait el que des feux s'établissaient 
sur ses derrieres; il s'arreta el se replia sur la rive droile de la 
Saóne, 11 la hauteUl' de la prison de Roanne, ou il se retrancha. 
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Mais avanl meme le premier engagcment da quarlier 
Saint-Jean, une tentatil'e hardie, el qlli faillil réussir, avait 
lieu sur la place Concert. Une foule imrnense,et don! I'hosti
lité ne pul bientót plus eLre mise en doute, s'était rassem
blée devant I'hotel de la préfecture; le secrélaire général, 
M. Alexandre, accourut au hrui! et fit fermer les grilles; 
le piquet de vingt-cinq hommes qui gardait rhótel se rangea 
a quelques pas en aniere dans la cour. Bientó! deshl)mmes 
armés s'emparerent des planches du Ihéatre proyisoire pOli]" 
former des barricades el se meltre a l'abri si des troupes 
débouchaient sur la place; d'aulres dl"l'ssaienl des échelles 
et.commen!;aient ay monler; la .préfeclme allail elre envabie 
quand le général Dejean, aupres duquel le" fils du secrétai re 
général s'était rendu, a travers la fusillade, envoie sur la 
place une compagnie de grenadiers du 6" régiment. Les 
insurgés se réfugienl dan s le lhéiitl'e provisoire, ou ¡ls par
viennent 11 se retl"Uncher; un d'entre eux, moins prompl a 
prendre la fui le, est tué d'un coup de baionnelte sur l'éche!Ie 
ou il se troul'ait encore. 

En meme temps de lIouvelles tJ~upes, dirigées par le gé
néral Aymard sur ce point imporlant, débouchenl sur la 
place; quelqlles coups de canon, tirés du quai par la I'ue 
Neuve-de-Ia-Préfedure, débusquenl les hommes enfel'més 
dans la salle de spectucle; il ne s'agit plus que de faire laire 
un feu assez vif qui part des cl'oisées el surlout de la galerie 
de l'Orgue. Un canon est amené, il ouvl'e aux soldats l'enlrée 
du passage, el des voltigeurs, lancés au pas de course, arri
vent en meme temps que la fumée vomie par la piece; quel
q.ues hommes lombenl dans ce périlleux trujet, mais le hut 
est atteint : on est maUre de la galerie. 

AIl dela se trouve un massif de rues élroites et tortueuses 
ou iI est dangerellx el difficile de poursuivre les imul'gés. 
Cependant le général Buchet y pénetre hal'dimenl; un com
bal s'engage dans la rue de l' Hopital el principalement au
pres d'une maison toute remplie de tirailleurs. Pour y péné
ll'er, on rait place.' un pélard sous la porte d'allée; milis en 
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éclatant ji met le fcu a toute la maison, el comme un vent 
lres-sec souffle du nord, tout fait craindrc un emhrasement 
généra1. En effel l'incendie se comrnunique a la maison en 
face; mais les pompes de l'hópital et de la pl'éfccture arrivent 
a temps pou!' él'itel' dc plus grands malheurs; les soldats et 
les insul'gés travaillent ensemble it éteindre l'incendje. Une 

fois ce résultat ohtenu, chacun repl'end ses posítions el le 
combat s'engage de nouvean. 

La journée flnil de ce cOté par une fusillade tres-noUl'l'ie 
sur le quai dll Rhone. La tete d.u pont Concert est vivemen t 
attaqllée; les soldats, retl'anchés dans les pavillons de ce 'pon 1 
du dité de la ville el répandus en tirailleurs le long dll quaí de 
Bon-Rencontrc, font fcu SUl' toutcs les mes aboutissantes el 
refoulent dans l'intérjeul' les insul'gés qui se présentent pOU!' 
déboucher. Cependant, vcrs la uuit, cc postc avancl;, et que 
son alement it cOté du quarticr général des rl~belles eX!lO

saít a etl'e cnlevé pal' eux, se replie cl abandonne sa posilion. 
Des pieees de canon placées SUl' l'autl'e rive fourll'ojent cctt~ 
l)arlie du quai; mais les communications sur la rive dl'oile 
du RhOne sonl complétemenl interromplles. 

Aux Terreaux, le colonel Dietmann n'était pas resté ínactif; 
jI avail en levé une barricnde dre~sée an coin de la place des 
Carmes el eeHe de la Boucherie, POllrsuivant ses amntages, 
jI s'avance jusqu'a la place de l'llerherie oil un pétal'fl, 
attaché a la porte d'une maisoIl, détruit les dClanlurcs de 
tous les magasins envjronnants, el hrise presqnc tontes les 
vitres du quartier. Mais obligé dc fain~ face all nurd, lBS 

le quartier des cotes el la placc Salhonuy, lc colon el niet
mann ne peut pousser au midí jusqu'uu pont de pienc, et 
sa commullication rcste incertainc, avec la ligne de BcllecoU!' 
par le quai de Saone; toute la nuil et une pa1'lie du joU!' 
suivant. 

l'a(fajre s'est égalemcnt cngagée a la Cl'Oix-Rousse; une 
barricade formée en faec la caseme des Bel'Ilal'dincs, est 
prise it 1'e\'cl's et elllc\'éc parele général Fleury, qui tuc un 
grand nombrc d'insurgés; de ce momcnt, Ics altaqucs de 

T. lII, 29 
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vive force ont cessé de ce coté, la Croix-Rousse est restéesi
lencieuse, mais occupée par I'ennemi. Le général Fleury 
emploie le resle de la journée a faire battre le quartier Saint
Paul par quelques pieces d'artillerie placées a la caserne des 
Chartreux. 

Pcndant tout ce temps, It~ son du toesin se faisait entendre 
a tous les clochers. Des proc\amations républieaines étaient 
lues et répandues dans les quartiers du théatre de l'insurrec
tion. Elles contenaient en 8ubstance la déchéance de Louis
Philippe, el la nomination de Lucien Bonaparte comme 
premier consul. 

Partout les troupes ont montré une résolution vraiment 
admirable; partout elles ont aHendu le feu des insurgés et y 
ont répondu saos hésjter. On c.te ce propos d'uo:soldat du 6-
léger, régimen! composé en partje de Lyollnais, qui, arrivaot 
sur la place de la préfecture, crja a sa mere: {( Ma Mere, 
fe~mez volre fenetre; nous allOllS tirer;» et puis il fait feu 
eomme les autres. 

En récapitulant les résultats de eette premiere joumée, 
nons trouverons que l'ennemi, coupé sur tous les points et 
resserré dans les quartiers 01I il tient encore, occupe Saint
George, ou les premieres attaques )'ont refoulé, le Change, 
le quai de Bondy el celuí de Bourgoeuf sur la ri'le droite de 
la Saone. Sur eeHe meme rive, les tronpes se maintiennent 
de Saint-Jean 11 la prjson de Hoanne. 

Entre les Heures, l'insUl'l'ection es! coupée en quatre t1'on
\;On8; ~ Pe1'ra.:he, la largeul' des l'ues ne lui a ]las pe1'mis de 
s'établil' en force; elle oecupe les environs de l'Hopital et de 
la place des C01'deliel's. Les maisons qui bordenl le quai 
Saint-Vincent, Saint-Polycarpe et les Cotes, sont en son 
pouvoir. Enfln elle esl prisonoiere, mais arméc dans la Croix
Housse. 

Les trois lignes du général Aymard conce1'vent une com
munication parfaitement libre, par la 1'ive gauchedu HhOne, 
le pont de la Guilloticre el le pont Morand. 

Ces résultats n'ont pas été obtenus san s éprouver une 
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perte consldérable. Les soldat,;, peu accoutumés 11 ce genre 
de guerre, tirent a découverl contre des hommcs cachés dans 
les maisons; il fallait changer de tactique el les imiler; il 
fallait en outre profiter des moyens que fournissait I'al'lillel'ie 
pour épargner le sang, en for!;ant les maisons quí faisaicnt 
le plus de résistance. e'est ce qu'on a faíl les jours suivants, 
et les perles de la troupe ont sensiblement diminué. 

On avait espéré que le calme de la nuit et le succes des 
opérations de la veille feraient rentrer en elle-meme cette 
partie de la population que les factieux avaient égarée; mais 
le 10, de grand matin, le tocsin sonnait déja dans toutes 
les parties de la ville; évidemment la batailIe n'était pas 
linie. 

eeUe seconde journée ne fut employéc qu'a assurcr et net
toyer les positians que des .Ia veilIe on avait conquises. Des 
succes partiels permirent de rétablir les communications avec 
I'Hotel-de-Yille, du coté de la Saone. La grande comm.uni
cation, par la rive gauche du Rhóne, un mament iqterceptée 
par l'insurrection de la Guillotiere, fut également rétablie. 
Dans l'inlérieur de la ville, les différenles lignes S'occllperent 
a éteindre les feux qui les genaient et 11 s'étendre plus a l'aise 
dans leurs quartiers; on évita, pour ces différcntes opéralions, 
d'exposcr les soldats COmml] la vcille, el l'on fit un l)sage 
presqlle constant de l'arlillerie. Le son du canon retentit 
sans intcrruption, et l'aclion, moins sanglante que le premier 
jour, dut semblel' plus terrible enCOL'e aux habitants enfer
més dans lems demeul'es. 

De leu!' rOté, les insurgés compléterent Icur mouvemenl 
par le soulevemeut des quartiers qui jusqu'alors étaient restés 
calmes. Sainl-Just, La Gllillótiere, Vaise, le quarlier du Jar
din-des-Plantes, celui de la Grande-Cote, se hérisserent de 
barricades. La caserne du Bon-Pasteur, sitllée aU-dessus du 
Jardin-des-Plantes et abandonnéc pal' les ll'oupes, ainsi qu'il 
avait été comen u , fui occupée par les assaillants. Des dra
peaux rouges ou noir8 portant d'un cOté: liberté, ordre public, 
et de I'autre : la Répul,liqup ou la mort, furent al'lJOrés ce jour-
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11\ ou le lendemain sU!' l'église de Saint-Polycarpe, sur Fou]'
vieres, sU!' l' Antiquaille, sur le clocher de Saint-Nizier el 
snr eelui de Saint-Bonaventure, 

Ainsi de parl el d'autre on s'occupe d'asseoil', d'assurer, 
de dessiner ses posilions, 

Des le malin, le général Aymard avail fail garnir de 
bouches a feu le pont Morand, le ponl du Coneert et celui 
de la Guilloliere; ces préeautions avaient pour hut de 
maintenir la communication principale sur la 1'ive gauche du 
RhOne, et de facilitCl' l'arrivée d'un eonvoi de munilions 
qu'on atlend de Grenoble el des renforts qui doivent arriver 
du Midi. 

Le retard de ces renfol'ts et les mauvaises dispositions qui 
se manifestent déjil a la GuilIolicre, semblent nécessiter l'éva
cuation du quartier Sainl-Jean, dont les troupes poul'raient 
Ctre employées si ulilement ailleurs; mais la crainte de l'etfet 
moral que produirail infailliblement tont mOllvement ré
trograde ne permet pas de s'arreter a .cette idée; on se con
tente de douner a la pelite garnison du fort Saint-Irénée 
l'ordre dc se replier sur Bellecour. La nuil venue, elle aban
do une ce poste, en arriere de l'ennemi el ou le succes possible 
du mouvement de Saint-Étienne peul la comp¡'omettl'c gl'1-
vement, et, apres avoir encloué ses pieces, elle se rend au 
quarlíel' général, en passant par Saint-Foy et par le pont 
de la Mulaticre. 

Cependant le qllartiel' Perrache tente aussi son inslll'rec· 
tion; e'esl allX environs de la manufacture de tabac que le 
mOllvement parait avoil' le plus de gravité. Les tlragons s'y 
portent en toute Mte el l'ordre est pl'omplement l'établi. 

Mais l'cxistence du Pont-Chajourne, a l'exlrémité duquel 
les insurgés de Saint-Gcorge soutiennent avec les troupes 
une fusillade continuelle, esl inquiélante pour le quartier de 
Perr,aehe; e'est uríe fAcheuse diversion sllr les derrieres du 
quartier-général. Le soir, on amal'l'e eontre le pont un énorrne 
biteau de foin, auquel on met le feu; apres avoir hnl1é 
pendant une heure, tl'ois arelles s'abiment dans la riviere. 
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Depuis le malin, les balleries placécs sur les ponto du 
Hhóne et le couro Hourbon criblent de houlets les maisons du 
quai de Retz et du quai de Bon-Rencontre, d'ou partenl des 
coups de fusil. Un ohus lancé sur une de ces maison~, au 
coin de la rue Gentil, esl cause d'un incendie qui a faíllí 
avoir des suites épouvantables. Un instanl on a craint que le 
feu ne se communíquat aux batiments de la llibliotheque el 
du Collége; l'anxiété el l'effroi ont élé 11 leur comble; heu
reusement cette crainte ne s'e~t pas réalisée, et l'incendie a 
élé reslreint a son foyer primitif. 

Pendant ce temps, on s'efforce de détruire les pavillons du 
pont du Coneert que les soldals ont abandonnés el qui pour
raien! offrir un poste avancé aux sédilieux. La construction 
solide de ces pavillons l'end plus lente eeUe ffiuvre de destruc
tion qui oceupe qualre piece~ de huit jusqu'it la nuit. -

Mais les craintes qu'inspirait la GuilloLiere se sont réa
)isées. eette vilJe vient de s'insurger. Les maisons placées it 
la lele du pont font feu SUI' les soldals. La gmnde commu

nicationest coupée; il faut la rélablir 11 tout prix. Pendant 
qu'on ripo,;te aux illsurgés placés aux fenclres les pltls 
Il.vancées, des canons et des obusiel's placés sur le cours de 
Bourbon lanceut de nombl'euxpl'ojectiles sur la tete du 
faubourg. Une maison prend feu, et les flarnmes, poussées 
par le vent, se eommllniquent aux maisons voisines avec une 
effrayante I'apiúité. AloI's la fusilLlde s'affaihlit et bientOt elle 
cesse complétement. Le général, qui n'a ]las de troupes pom 
occupe!' le faubourg, esL obligé de se contentel' de la pro
messe faite pal' les bahitaut5 d'empecher la reprise des 
hostilités. 

Vers le soir, plusieul's détonations se font entcndre au fort 
Lamothe qui, pendant ce jour el les suivants, s'occupe de 
débarrasser les grandes roules tIe Marseille el de Grenoble 
des píllards Dauphinois qui se rendenl 11 Lyol1. ]\ lire plu
sieurs eoups de canon sur le docher de la GniIloti¡~re ou on 
sonne 'le tocsin. 

Aux Tel'l'eaux, la prelUiére opénttioll a été d'occupe!' le 
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beffroi et les pavillons de I'Hótel-de-ville et du palais Saint
Pierre; de lit les tirailleurs de la ligne font cessor par leur feu 
celui qui part des toits situé s 11 une eerlaine dislance; plu
sieurs maisons remplies d'-¡nsurgés sont enlevées par les 
soldats. On s'occupe ensuite de déloger l'ennemi des envi
rons de la boucherie des Terreaux et du quai Saint-Vincent; 
on parvient aussi a rétablil' les communications interrompues 
avec la manutention et la poudriere. 

Bientót une expédition plus sérieuse encore est dil'igée vers 
la place Sathonay, dont une forle barricade défend l'ap
proche;- il est important de l'eprendl'e cette place et le Jardin
des·Plantes. Une compagnie de gl'enadiers du 27e se porte vers 
cet emplacement. Le colon e! Monnier du 28° la commande 
en personne. Déja blessé au commencement de l'insurrec
tion, il tombe pel'cé d'un COllp mortel au moment OU la 
harricade est empol'tée par ses soldats. 

Ce brave militaire était parti le 7 pOllr aller revoir sa 
famille; il apprit a Grenoble, le mardi, que son régiment 
pourrait etl'e engagé le lendemain. 1\ revient aussitot sur ses 
pas et trome dan s les mes de Lyon la fin d'une carriere 
glorieuse et consacrée jusqu'au bout a combatlre les cnnemis 
de la France. . 

A la Croix-Rousse, la caserne des Bernardines avait été 
attaquée de nouveau; le feu de I'artillel'ie et de la mousque
terie n'avait cessé de retenlir de ce cOté. Pendant la nuit, on 
envoie a la munitionnaire, a Serill. Des eonvois de vivres 
ravitaillen~ les troupes aux Bernardines, allx Terreaux, a 
Bellecour ét dans les forts. II a fallu se baUre pour arriver 
aux magasins et en revenir; des ofticiers el des soldals sont 
blessés. . 

Pendant eette journée, si pleine de désordl'e, de mouve
menl et de bruit, des crieurs ont col porté 11 grand'peine la 
proclamation suivante d,lIls les quartiers occupés par les 
troupes : 

«Habitants de Lyon! 
(( Nos efforts pour éviter la co1lision ont été vains; le siégc 
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de la justice a été attaqué par les factieux, et nous nous 
sommes vus I'éduits a l~ nécessité de le faire respecter par 
les armes. 

« Partout nos troupes se sont montrées avec un calme el un 
dévouement admil'ables; partout les insurgés ont pris la fuite 
et n'ont su s'opposel' 11 leur élan qu'en se cachant dans des 
maisons, d'ou ils ont été débusqués toutes les fois qu'on a 
jugé convenable de l'entreprendre. 

« Ressel'rée dans un étroi t espace, la révolte ne peut se 
maintenir; coupée sur tous les points de ses communications, 
espérant en vain des renforts des villes voisines dont la tran
quillité n'a pu etre altérée, elle sera hientót réduite a céder. 

« Ayez confiance dans vos magistrats, dont la sollicitude 
ne tend qu'a vous adoucir des malheurs qu'elle n'a pu vous 
éviter; ayez confiance dans les talents, uans le zele des géné
raux, uans la contenance: et le courage de nos hraves sol
dats, el votre ville sera hientót délivrée des maux passagers 
qu'elle éprouve. 

(Lyon, 10 avril f834. 

« Le conseiller d'État, préfet du Rhóne, 

«GASPARIN. » 

Lc f O avril, ríen d'impoJ'tant ne fut tenté par les troupes; 
le génél'al attenuait des renforls pour s'élendre; d'ailleurs il 
ralIait lancer des reconnaíssances dans les quartiers insurgés 
et préparer ainsi l'attaque décisive et générale qui devait 
avoir lieu le lendemain. . 

Cependant la canonnade ne se ralentit pas, el les maisons 
dn quai de Relz conliÍluerent a etre haltues par les pieees 
placées su\' la l'ive gauche. Dans l'intérieur de la ville, les 
soldats firent laire tous les feux rapprochés qui les gcnaient; 
les pétards continuerent 11 leur servir pour pénétrer daos les 
maisons occupées; ils commeoliaient d'aillenrs 1Ienlendre ceUe 
guerre d'un nouveau genre; a l'exemple de leurs adversaires, 
ils montaient sur les ioits, se cachaicnt derriere les chemi-
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nées, se postaient sur les points les plus élevés de la ville, 
sur le belvedere de la préfecture, el de 111, ils nettoyaient les 
toits 11 une grande distance. Dans les rues, ils savaient aussi 
pl'otégcr leur marche par des barricades; on les voyait mettl'e 
en réquisition les eharl'ettes et les matériaux qu'ils parve
naient 11 déeouvrir et qu'ils condui.aient jusqll'l1 leu!' desti
nation, eseortés par d'autfes soldats, le fusil en joue. 

C'est 11 deux heul'es du matin que le premier engagemenl 
a eu lieu. Les insurgés du qual'tiel' Saint-Bonaventure ont 
fait des tentatives pour se faire jour sur diffél'ellts points; ¡Is 
sont repoussés 11 coups de fusil el 11 COllpS de canon, Cette 
fusillade, ees décharges- d'artillerie, donl le silence de la Huit 
augmenle eneore l'hol'l'eul', rappellent aux habitants des 
quartiers qui avoisinent les Terreaux: la funesle nuil du 22 
novembre 1831, ou la tl'oupe effectua sa retl'aite. 

Quelques heul'es plus tal'd, le pon! de la Mulatiere est 
altaqué; el en meme temps le qual'lier Perraehe eontinue 11 
se soulever, el les. militail'es isolés y sont désarmés par des 
groupes de rehelles. Tout porte 11 croire que les insurgés de 
Lyon altendent l'arrivée de eeux de Saint-Étienne pour tentel' 
un effort plus général; en effet, les nouvelles qu'on re!toit 
de cette del'lliel'e ville ne sont pas rassurantes. L'eseorte du 
bagage du 16" léger víent d'litre désarmée sur la route qui y 
condui!. . 

J'ai dit que le fOil Saiut-Irénée avait été évaeué dans la 
nuít du jeudi au yend¡'edi; les révoltés de Saint-Just y ont 
pénétré depuis; ils sonl par venus a désencIouer une des 
pieees abandonnées; ils l'ont placée sur la terrasse de Four
vieres, el de la ils essaient de lancer des houlels el des pierres 
sur le quartier-génél'al de BellecoUl'. Mais leurs projeetiles 
alteignent rarement leur but. On leu!' riposte avee deux 
pieces de 24, qui ont été amenées sur la place et qui criblent 
de houlels la len'as;¡e ou se tiennent les artilleurs ímprovisés 
de l'ennemi. 

Cependant l'impatienee des habitanls est au eombJe; en
fel'més dcpuis trois jours Jans leurs maisolls, ils s'indigncnt 
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de la timidité apparente du général, dont ¡Is ne connaissent 
pas la véritable position; ils voudraient qu'on se portat en 
avant, el qu'on en finit avec la rébellion. Toutes les émeutes, 
toutes les l'évolutions ont duré tl'ois jours; il lellr semble 
qu'il n'est pas permis a }'insul'rection nouvelle de se prolon
gel' au dela. 

Ces réclamations, ces plaintes ne changent rien ot ne doi
vent rien changer aux p1ans de I'autorité militaire. Cepen
dant on rétablit pendant deux heures la circulation, poul' les 
femmes seulement¡ elles assiégent les boutiques de boulan
gers et de bouchers pour renouveler leurs provisions épuisées; 
les denrées de premiere nécessité sont encore abondantes, 
mais celles d'une 'iltilité secondaire manquent déja entiere
mento 

Quelques citoyens démués avaienl olfert de prendre les 
armes et de seconder l'effort des troupes; le général Buchet, 
auquel on avaít communíqué leur proposition, s'était em
prcssé de l'accueillír. 11 avaít promís des fusíls el des capotes 
de solaats. Celte garde civique aurait élé employée a main
lenil' la tl'anquill ité dans les quartiers déja occupés; elle 
aurail remplacé la ligne dans les postes les moins périlleux, 
et lui aurait permis de se portel' tout entiere en avant. Par 
malheUl', il se trouva peu de pCl'sonnes pour prendre part a 
cet enrolement volontaire; e'est sans doute 11 l'isolement des 
habitants, sans communication entre eux, comme aussi sans 
rappol'ts avecl'autol'ité, qu'il faut altribuer ecHe circonstance. 

Vel's trois heures, le pl'éfet avait publié une proclama
lion: 

« Habitants de Lyon, 

« La prolongation de l'état pénible OU se trouve la ville de 
Lyon lient a un petit nombre de factieux qui péneLrent dan s 
les maisons el recommencent 11 tirer dan s quelques qual'liers. 
Dans ce! état de choses, permettl'e la circulation complete, 
ce serait leuI' donner la facilité de changer de position, de 
communiqucr entre cux et de portel' le désordre partoul. 
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Pour diminuer cependant eelte gene, qui ne dépend pas de 
l'autorité, mais qui est le résultal des désordres auxquels les 
habilants n'onl pas su s'opposer ave e énergie, on vient d'an
toriser, aulan! qu'il sera possible, la circulalion des femmes. 

« La ville de la GuilloW~re a bien apprécié eeUe position, 
el les habitanls qui ont tanl eu a souffrir des mesures mili
taires qllí ont été prises pour faire cesser l'agression, ont 
obligé les factieux a faire cesser le feu el onl reconquis lenr 
reposo 

« Sachez les imiter; saehez, dans chaque rue, dans chaque 
quartier, vous entendre entre voisins pour qu'on ne viole pas 
vos domiciles el que l'on ne vous expose pas aux risques des 
mesures militaires et a la destruction qu'elles entrainent, el 
toul changera de face en un instant, et vous serez rendus a 
vos travaux el a vos habitudes. 

Croyez la voix de l'aulorité qui, apres avoir si longtemps 
hésité a répondre aux provocations, vous indique les vrais 
moyens de jaire cesser le désordre. 

el Lyon, le H avri11834. 

« Le conseiller d'État, préfet du Rhóne, 

( GASPARIN. » 

Quoique relativement calme, ceUe journée du vendred ¡ 
n'a pas cessé d'etre troublée par le bruil de la mousqueterie 
eL du canon; mais déja l'on commence it se familiariscr avec 
ces délonations contiuuclles; bravant la défense el le péril, 
des groupes de eurieux se réunisscnt sur le quai Sainl-Clair 
pour contempler la canonnadc dirigée contre la place du 
Concert. Le soir, les.soldats aHument des feux de charbon et 
bivouaquent au coin des rues; quelques-uns construisent des 
baraques en planches, d'autres cOllchent en plein air; el tou
jours leur gaieté, leur patience sont admirables, malgré les 
dangers elles souffrances de tous genres dont ils ont été assail
lis pendant ces déplorabJes journées et les Jongues nuits que 
le froid et la neige vena¡ent encore attrister. 
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Lajournée du 12 avril devail etre décisive pour le triomphe 
de l'ordre; la fusillade qui avait duré loute la nuít a de rares 
intervalles, reprend, vers le matin, une intensité nouveIle. 
Les trollpes d'uij coté, les insurgés de l'autre, conservent a. 
peu pres les me mes positions que la veille; seulement, le 
nombre de-ces derniers el la vivacité de leui's feux vont tou
jours en diminuant. 

Mais un funeste inciden! semble détruire les espérances 
qu'on avait con~ues. Pendan! qu'un premier demi-hataillon 
d~ renforl, ven u de la Drame, arrive au forl Lamothe, la 
Guilloliere, qui n'a pas cessé d"etre suspecle, recommence a 
tirer. La grande communication est de nouveau compromise. 
n'ailleurs on n'cst pas encore rassuré SUl' Grenohle, el prin
cipalemenl sur Saint-Étienne, ou le sucees des ouvriers peut 
fournir des armes a lous les mécontents qui en manquen!, 
et décupler les forces de la sédition. 

Dans eeUe position, une alternative déplorable était olferte 
a ]'autorité militaire. Il fallait ou évacuer le quartier Saint
Jean, celui de Perraehe el de Belleeour pour oecuper le fau
hour\!; révoIté, ou_le détruire complétement. Entre ces deux 
ex.trémités, l'hésitation n'élait pas permise; tou~ mouvement 
de retraite, meme appal'ent, devaít etl'e rejeté, sous peine 
d'aeel'Oitl'e a l'infinÍ l'audace eL le nombre des rebelles. Ces 
raisons sont appréciees a leur juste valeur par le général et 

·par le préfet, qui adrcs~e la sommatjou suivante aux habi
tants de la Guillotjefe : 

« Lyon, le 12 avril 1834. - 6 heures du matin. 

« A MM. les maires, adjoints, conseillers munieipaux, 
hahitants notables de la ville de la Guillotiere. 

« Messieurs, 

« L'existence prolongée dan s votre ville d'un noyau de 
rebelles, que vous y tolérez par faihlesse, ne permet plus au 
général d'hésiter sur les moyens a employer pour la prompte 
réduetion de votre faubourg, el il me charge de vous déclarer 
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que si, dans quall'e IJeurcs, e'cst-a-dire a dix hcures précises, 
vous n'avcz pas, pal' I'énergíe de vos habitants, mis enlre ses 
mains les pl'ineipaux rebelles, le feu commencera immédia
tement du fort du Colombier et de la ville, et ne s'arretera 
qu'apl'es qu'il aura oblenu ce qu'il demande, 

(( J'ai cm devoir vous avel'tir du danger qui vous menace; 
le général n'altend plus qu'une seule réponse : e'est l'exécu- . 

. tion des conditions qu'il met a la suspension du feu. Il ne 
s'agit done plus de négocier, mais d'agir promptement et 
vigoureusement, si vous voulez éVitCl' la ruine de volre cité. 

(( Recevez J etc. 

« Le Conseiller d'État, préfet du Rhone, 

«GAsPARIN,» 

A ce He sommationj M. de Gaspal'in avait joint une leltre 
poul')e commissaire de poliee de la Guilloliere, par laquelle 
ill'engageait a faü'e lous ses efforls pour inspirel' aux habi
tan/s une sage résolution, Mais ces dépeehes, qu'un agent 
dévoué eulle eourage de portel' dans le faubourg insurgé, nI) 
purent ell'e remises. La mairie était oeeupée par les insurgés 
et le commissaire de poli ce n'élait pas ehez lui, 

Cependant on répugnait a employer les moyens extremes 
avant d'avoir tenté lous les autres; peut-etre la GuilIotiel'e 
sel'ail-ellc emporlée sans saerifiel' beaueoup de soldats. Le 
général Aymard se décide a laneer, dans ce faubourg, une 
reconnaissance hardie, Sous ses yeux, le 1 er bataillon du 21 e de 
ligne se précipite dans la gl'andc rue avee une résolulion et 
une impétuosité remal'quables; il ne rencontre qu'une faible 
l'ésislanee, pal'vient l'apidement a la place de l'église OU ii 
tue un eertain nombre d'insurgés. En meme lemps, le de mi
bataillon venanl de la Drome, fail son enlrée dans la Guillo
tiere, qu'il esl ehargé d'oecuper. Celte grave affaire est 
terminée, el son sucees a été plus pl'ompt, pluo eomplet, el 
surtout moins eherement acheté qu'on ne j'avait espéré 
d'abord. 
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Aussitól 1'0l'dl'C eol donné au géné¡'al Buche! d'enlevel' le 
quartier-général de l'ennemi, situé 11 Saínt.Nizier el a Saint
BOllaventUl'e. 11 faut connaitre ce ql1artier de Lyon pour 
apprécicr toute la difflculté de l'enll'eprise, el l'habileté avec 
laquelle avaient été choisies les positions des l'ebelles. Entre 
Saint-Bonavenlure el Saint-Nizier, ce ne sont que ,rues 
étroiles, lortueuses, ou quelques hommes peuvcnt ancter 
une armée, el en avant sur le quai du Rhóne, se lrouve la 
place du Coneert, es pece d'entonnoir ou des assaillants hési
teront toujours a s'engagel'. Mais I'attaque avail été préparée 
de longue main; la place du Concert avait été foudl'oyée par 
1'artilIerie. Le général Buchet avail dressé lui-meme les sol
dats a la guerre de lucarnes et d'embuscade qu'ils devaient 
{aire. Présent partout, jI postait l'un, donnllil l'exemple a 
l'aull'e, encour-agellit tout le monde. Enfin, 4..ne barrícade 
avait été établie par la tI'oupe aupres de la place de la Fl'o
magerie, quí, les jours précédents; avait été le lhéatre de 
plusieurs com}Jals. 

Les insurgés sunl embusqués dans l'Église Saint-Niziel', 
el retranchés dans une maison qui fait face a la me Sirene. 
118 onl lem retraite assurée, sur le derrirre, par les petites 
rues qui aboutissent au quartier des Cordeliet·s, centre de 
l'insul'I'ection; de la, ils font un feu assez vif sUt'l'entrée de la 
ruc Sircne, pour empecher les tmupes de déboucher. Les 
soldats n'ont garde de prodig'ue!' inutilement leur sang, en 
s'exposant 11 découvert aux coups de l'ennr-mi, toujou!'s invi
sible, qui tire sur eux. lis se glis8ent de mllison en mai
son ,.se postent sur les toits, s'embusquenl aux croisées, el 
de la dirigent un feu tres-vif sur les Mtiments occupés par 
les imul'gés. C'est ainsi que les troupes parviennent a s'éta
blil' dan s l'église Saint-Nizicr. Elles enlevenl le drapean 
noir et le remplacent par un drapeau tricolore, qui se dé
ploic sur la nef; a eelte Vlle, Ics soldals font retelltir le cri 
de Vivp, le Roi! et enlonnenl la Parisiennc, ce chant consaeré 
aux souvelllrs de guelTe civilc el au triomphe de I'ordre 
légal. 
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L'attaque :de la place des Cordeliers et de l'éghse Saint
"Bonaventure est couronnée du meme succes; on y pénetre 
a la fois de p\usieurs cOtés, et le 1I0llVeaU cloltre Saint-Méry 
est emporté au pas de comse. Ríen ne peut donner une 
idée de l'aspect bizarre et affreux que présentait l'église 
IOI'sque les portes en furent enfon!;ées. Cette foule éperdue, 
qui, cherchant une issue et n'en trouvant aueune, tourbil
Jonnait sous le feu des soldats; ce sang, ces armes, ces • 
fabriques de balles el de poudre, tout cel appareiJ guerrier 
sous les voutes religieuses de l'église, et, au milieu, cet autel 
paré comme a J'ordinaire et respecté par les deux partis. 
Quel speetaele! 

De son coté, le colonel Dietmann pousse vivement ses 
avantages dans le quartier qll;il oecupe. Une barricade, 
placée dans la rue de la Grande-COte, arrete quelque temps 
les soldats qui finissent pal' s'en rendre maltres. 

lis se porlenl ensuite vers la bOllc!Jerie des Terreaux et 
S'occllpent de déloger les insurgés établis aux fenefres du 
quai de Bondy, en faee de l'église Saint-Louis, et qui, 
depuis deux jonrs, inquiétaient vivemenlle posle du pont de 
la Feuillée. Une eompagnie se loge dans la maison en 
construction, en faee de la passerelle Saint-Vincent; une 
alltre se poste a l'angle de la place de la Bouehcl'ie; les 
tirailleu/'s protl,gent le feu de deux pieces d'al'tillerie. Les 
canons de la terl'asse des Chartrellx sont Jirigés sur le meme 
point; un feu soutenu de deux lleures fui t laire celui des 
insurgés; l'hMel du ChapAau 1'OUgf, qui leur scrvait de 
redoute, es! criblé de houlets et presque détl'uit. 

Pendimt que ces diffél'entes affaires avaient lieu au centre 
de la vine, le faubourg de Vaise demandait au général ~e le 
délivrel' des bandes dont il était infesté. 

Des la veille, les insurgés étaient venus tirailler contre 
I'École vélérinaire, oceupée par un détaehement d'infantel'ie 
et un piquet de dragons; d'autres, réuuis dans les premiel;es 
maisons du fauhoutg, chcl'chaient, par un feu continuel, a 
intercepter les communications aVl!C la manutention el la 
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poudriere. Dans ce quartier se trouvaient la plupart des di s
ciplinaires d'Alger qui J ayant désarmé Jeur escorte, s'étaient 
joints aux rebelles, et dirigeaient leurs mouvements. 

Le général Fleury se décide a enlever le faubourg de vive 
force; a cet eflet, une premiel'e colonne, commandée par le 
capitaine Vien et composée de deux compagnies du 15< léger 
et d'une compagnie de sapeurs du génie, se forme devallt la 
manutention, passe le ponl de Serin, et se dirige par Pierre
Scize, sur les hauteUl's qui couronnent l'École vétél'inaire. 
Elle disperse dans ce mouvement une bande qui trainait une 
des pieces du forl Saint-Irénée, et la leUl' reprendo Arrivé.e 
au point le plus élevé de sa course, la tete de la colonne falt 
un signal convenu d'avance, et quelques minutes apres, la 
seconde colonne, composée de deux compagnies du Hie ¡éger, 
de quatre compagnies du '2S~ et d'un détachement de sapeurs 
du génie, part du me me poinl, au pas de charge batlu par 
tous les tambours, tl'averse,le pont, pénetre dans Vaise, el 
enleve les cinq narricades élevées dans la grande rue. Pen
dant ce temps, deux pieces de six, placées sur les ruinesdu fort 
Saint-Jeim, tiraient sur les maisons du faubourg, d'ou ron, 
voyait partir des coups de fusil. Bientot, ceux des révoltés 
qui se retiraient devant les soldats, en tiraillant des maisons 
ou des coins de rue, sont rencontrés par la premiere colonne, 
qui leur tue encore quelques horumes. Vingt minutes apres 
le signal, les deux colonnes se réunissaient sur la place de 
la Pyramide. ectte opération, conduite avec une vigueUl' et 
une précision extraordinaires, a coúté la vie i un certain 
nombre de soldats et d'officiers. Presque lous les discipli
naires d' Alger ont péri; la perle des insurgés-u été considé
rabIe. 

Les résultals de celle quatrieme journée sont immenses. 
En délivrant Vaise et la Guillotiere, les généraux Ol1t rou
vert aux malles-postes la roule de Paris el ceHe du Midi.; 
toutes les populations inquietes qui attcndaient avee anxiété 
la malle dtl Lyon, cornme le signe le plus cel'tain du triomphe 
des lois, von! entln etre rassurées. Rien ne s'oppose plus a 
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I'arrivée des renforts. La rébellion, on~peut le dire, n'exisle 
plus. Pendant que les nouvelles les plllS favorables arrivenl 
de Grenoble el de Sainl-Étienne, l'insurl'eeLion est ehassée de 
ses principales positions. Elle ne posscdc plus, dans les fan
bouJ'gs, que la Croix-Rousse, el dans Lyon que la droite de la 
Saóne, eL une partie des cotes, entre les Terreaux et la Croix
Rousse. 

-Le 13, on essaya de rcndre la cicculalion dans les quartiers 
occupés pal' les troupes. Le pr'éfet l'annon~a dans la procla
malion suivante : 

( Habitants de Lyon ! 
« La sainte cause des lois, de l'ordl'e et de la vraie liberté 

vient de triompher dans les rues de Lyon. Quelques resles 
de rébellion existent encore dans quelqlles qunl'liers et seront 
sOllmis alljourd'hlli. Cethellreux résllllal a éLé acheté par un 
sang précieux; vous avez épronvé de la gene et des sonf
franees; mais, qui de vous s'en !lOuvienl encore en présence 
du grand résultal obten u pal' la "alenr, la eonstance et la 
discipline des troupes ? 

(1 POUl' melll'e, anssilOt que possihle, un lerme 11. l'étal de 
conlt'ainte que J'action militaire nécessitait, ji est arreté au
jourd'hui que la circulalion des piétons sera réLablie en viHe, 
mais que l'on ne sOllffl'ira pas de stalionnement sU\' la voie 
p'lblique, ni de réunion de plus de cinq pet'sonnes, et que le 
passage des ponts continuera a elre Ínlel'dit. Ces restrictions 
seront enlevées anssitüt qu'il sera possihle sans compro
mettre les opémlions militail'Cs. . 

«Le Conscillcl' d'État, préfet du Rhóní', 
aGAsPAR1N. 

(' Lyon, 13 avril 1834. J) 

A peine connut-on la mesure nouvelle qu'une foule ¡m
mense se précipila dans les 1'Uf'S'; on s'aper~ut bienlot qu'il 
y aurait dallger 11 la laisse]' circuIr]' autoUl' des soldals; I'at
titllde mena~ante des hommes du peuple pouvait faire 
cl'aindre un contlil; d'ailleurs les ho~tilités n'étaient pas 
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lerminées; ¡>¡'llSUlTedion, lIuoirrue var'fIl:ue, e{ vaincue SiHlS 

espoir, conservait encore ses positions; il importail de fen 
délow~r. 

La premiere opération de la journée fut de reprendre 
Sainl-Just. Un demi-bataillon, un détachement de sapeurs 
et cinqwlllte dragons furenl coniiés au chef de hataillon du 
génie Million qui, par une marche rapide el aud~cieuse, se 
porta sur Fourvieres, par la Mulatiere et Sainte-Foy. Les 
insurgés furent expulsés apres une faible engagement; Four
vieres fut repris; le drapeau rouge fut remplacé sur la tour 
par le drapeau nalional. Au signal, le r.olonel du 7e léger, 

• qui commandait a la place Sainl-Jean, dirigea, par le Che
min-Neuf, deux compagnies qui enleverenl une balTicade, 
et allerent se réunirau détachement qui, depuis le 9~ occu
pail les Minimes. 

De son cOté, le gélléral Fleury s'occupa de délivrer le 
qllarLier des Cóles et les environs de Saint-Polycarpe. Au 
moyen de la sape, et en per¡;ant plusieurs maisons, il alTiva 
sans bruit au milieu meme "es ennemis; qlland ses soldats 
y fUl'ent parvenus, douze tambours commencerent a battre 
la charge, et les inwrgés slIl'pris, effrayés, ne sachant a 
quelle cause atlribuer cettc invasion inatlendue, prirent la 
fuite de loutes parts. Ct'pendant il fallut encore livrel' plu
sieurs combats extremement vifs pour compléter l'occupa
lion de I'espace compl'is entre la Crciix-Rousse el l'Hótel-de
ville. 
- Des lors, les trois lignes d'opérations donl j'ai expliqué la 
position respective au commencement de la lulte avaient 
opéJ'é leur jondion sur tous les points. CeHe de Bellecour 
avait pu joindre ceHe des Terreaux; apres la prise de Saint
Nizier el de Saint-Bonaventure, cette derniere avait pu 
joindre celle de la Croix-Rou~se; arres la ¡ibération de 
Saint-Polycarpe, iI n'y avait plus que des résistances excl;)n
triques, a la Cl'oix-Rousse et Ilans les quartiers Saint-George 
el Saint-Paul, au nord el a l'ouest de tous les corps. 

Saint-Geol'ge était fOl'tement bar!'icadé; dans la nuit du 
1'. IIl. 30 
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13 au 14, une colonne s'y dirige par la ~Iulatiere et le che
min des Étroits; une autre par li!- monté e du Gourguillon. 
Toutes les hauteurs sont couronnées; c'est le général Buchet 
qui dirig;e les attaques. 

Le 14, au point du jour, les insurgé, se dispersent; ils 
ahandonnent une parlie de leurs armes dans les rues OU la 
troupe entre tamhour hatlant. Elle détruit une barrieade, et 
pénetre de la meme maniere dans le quartier Sainl-PauI. 
NuIle part elle ne rencontre une résistanee opiniatl'e. II ne 
reste plus que la Croix-Rousse a soumettre. 

Des renfol'ts en infantel'ie, al'tilJcrie e! cavalerie, ont été 
envoyés au général Fleury qui cerne le fduhourg insurgé, et 
veut I'affamer pour éviter I'effusion du sango Cependant le 
général Aymal'd s'y transporte, et jugeant qu'il'faut en 
flnir, il ordonne une attaque de vive force; une affaire tres
chaul1e a lieu pl'es du clos Dumon, dont les tI'oupes se ren
dent maltresses. Mais il est tard, et l'on remet au lendemain 
l'entiere occupation de la Croix-Rous~e. 

Pendan! la nuit, le maire, M. Peyroche, réuni a MM. Lau
renl Dugas el Saudiel', allciens maires, sentant que les plus 
grands efforts vont ell'e faits le lendemain pour enlever la 
ville, s'attachent 11 persuader aux ehefs des insurgés de re
noncer a une résistance téméraire. C'esL apl'cs une longlle" 
conférence et bcaucoup d'effol'ts, apl'cs des tenlatives pour 
obtenir une eapitnlation que le général Fleury ne veul ni ne 
peut admettl'e, que les insmg!2S se dispersent en fin dans 
toutes les dircclions. Les habitants détl'uisenl eux-memes leS 
barricades, et le~ troupes pelllent le lendemain matin péné-
trer dans la ville san s cou p férir. .. " 

Ainsi le 14 avril fut le dernier jour de l'insmrection répu
Lli~aine de Lyon. Un almanach imprimé a Saint-Élienne, au 
eommencement de I'année, porte i.t eette meme date dll '14 
avril les Ieltl'es suivantes : Vivo la Rép. C'est une COlnci
dence hizarre et que je donne pour ce qu'elle vaut. 

On a souvent demandé quel était le nombre des insurgés, 
et quclques journaux, dans une illtention qu'il est facile de 
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comprendre, ont prétendu que cinq ou six cents hommes 
avaient tenu en échec une armée, pcndant cette longue se
maine. J'ai déjil dit ce lIu'était l'm'mée dont on fait tant de 
bruit; ,ia.mais, rrtalgré les renforts arrivés les derniers jout's, 
les généraux n'ont pu disposer de huit mille hommes. 
Quant aux révoltés, leur nombre a constamment décru de
puis le eommeneement de l'afIail'e; mais il est certain qu'ils 
ont toujours compté troís mille combattants al'més de fusils. 
Le joU!' ou la Croix-Rousse s'esl soumise, des rapports dignes 
de foi attestent que les insurgés y étaient au nombre de 
douze ecnts; sept eents seulement avaient des fusils en état de 
servil'. Avec de telles [orces, et dans une vilIe eomme Lyon, 
on eut pu tenil' plus Iongtemps encore qu'on ne \'a fait. 

On estime que les insurgés ont dli pel'dre environ cinq 
cents hornmes tués ou ])\essés; ces derniel's n'ont gucre été 
transportés dans les bópilaux; on en con¡;oit le motif : I'Hótel
Diru n'en a pas re9u cent einquante. 

Quant il. la troupe, ses pertes ont été évaluées ainsi qu'il 
suit: 

Tués. 
Officiers ••• o . 5 
Soldats .. o .. o 49 

Blessés. 

19 
249 

Total. 

24-
298 

Voilil bien du sang versé sans doute. On pouvait cl'aindl'e 
cependant qu'il n'y en eut eu heallcollp plus encore, car les 
soldats ont tiré 269,000 coups de fusil, et 'l,729 coups de 
canon. 

Quelques-uns de ces coups ont aUeint, je le sais, des per_ 
sonnes qui n'étaient coupahles que d'imprudence el d'autres 
qui n'avaient meme pas ce tort a se reprocher; mais ces 
accidents out été fOl't rares; ils sont la conséquence inévi
table de I'état de guerre, el ne peuvent etre attribués qu'il. 
ceux: qui ont appelé ce fléau sur notre payso Permis aux 
hommes qui ont successivement calomnié tous les corps el 
toutes les classes dont ils w sont '"us ahandonnés, de s'atla
quer aussi a l'armée qui les combat; a lems yeux, le gou
yernemenl trahit, les Chambres sont vendues, le corps éIec-
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toral est stupide, la magistrature servile, la garde nationale 
ridicule; la France entiere encourt leur dédain. Comment 
J'armée y échapperait-elle? On la cajolait encore il ya quel
qucs mois; a présent on éCl'il que les soldats de Lyon se sonl 
battus comme des tigres. On l'acontc des scencs de pillage, de 
massacre, de viol, que sais-je? • 

Qu'on produise ces accusations; qu'on précise les faits; 
qu'on désigne les magasins pillés; qu'on nomme les per
sonnes égol'gées de sang-froid, et certes les conseils de guerre 
feront 'justice dc lous ces crimes. Mais on se retranche dans 
les généralilés; on n'a pas oublié son Basile: CalomnioTls, 
calomnions; il en reste toujours quelque chose. 

Non, la gloire de nos défensclIrs est [Jure; aucun exces 
n'est ycnu la souiller; lcut' patience a élé admirable comme 
Icut' comagc. 011 a parlé dc ces drugons qlli, ayant blessé 
1Ja!' accident un jeunc homme a Perraehe, se sont empl'essés 
d'abandonnel' une joul'Iléc de solde, pour réparer, aulanl 
qu'il étaít en eux, le mal involontaire qu'ils avaient commís; 
il Y aUl'ait mil1e tl'aits semblahles a citer; el cel'tes, s'il est 
Hn genre de guene qui Boil fait pour exaspérer les soldats, 
e'est cette guelTe d'emhuscade OD I'on ne voit jamais ]'en
neml. 

Il est impossible de ne pas renore allssi un éclütant témoi
gnage 11 la ,conduite des généraux. Le plan d'opérations était 
excelJenC E't il a élé exécuté avec Ull disccl'l1cment, une su,. 
gesse et une eonstance admirables. Le g~nél'al Aymard et les 
chets qui commandaient sous ses ol'dres ont monlré 11 la fois 
el le courage militaire et le courage civil qui sait prendrc la 
responsabilité des événements, el cette patience qui, senle ici, 
pouvait assurer le succes. . 
, Apres avoir fait'Te proees de la Lroupe; on a fait l'apologie 

des iusurgés; e'est tout simple; on a demandé si quelqu'un 
les accusait du moindrc vol, du moindre désordre. Je répoll
dl'ai d'ahol'd qu'on les en a tres-fol'mellement aceusés ; on a 
prétendu que les trones de l'église Saint-Bonaventure avaient 
éLé eufoncés el pillés, que plusieurs magasills d'habillemenl 
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Ill'aient élé mis a conlrihulion pour recomposer Icur garJe
mbe, qu'un magasin de draps de la place de la Fromagerie 
Ill'ait éprouvé, par leur fail, unc perle consiJérahle, qu'nn 
de leul's artilleurs de Fourviéres avait dépouillé la staluc de 
la Vierge de tmis colliers en pierres précieuses el cn levé dans 
la sacristie une somme de 3,600 fr. Ces faits sont-ils tous 
exacts? Je I'ignore. J'ai 'l/ouln pronver seulement que la pro_ 
bité et le désinléressement des insurgés d'avril avaient été 
mis en doute par bien des pcrsonncs. 

Au resle, jc suis le premier a reconnaitre qu'en général ils 
n'onl pas pillé; il Y a plus; des citoyens paisibles, dont les 
opinions leur élaient hien connues, ont pu rester au milieu 
des quartiers soulevés sans éprouver le moindre dommage 
ni dans lcul's personnes, ni dans leurs propriétés. Le rnaire 
de la Croix-RlllJsse a pu desccndre dans la me, haranguer 
ses administrés en armes el leul' inspirer une résolution sal u
taire. POlll'quoi cela? Paree que l'insulTection ne se sentait 
pas assez puissanle pour se livrer a lous ses caprices. Elle 
occupait certains quartiel's sans y etre maitl·esse pOUl' cela; 
plutót lolérée qu'obéie, elle sentail que ses exces pOlIl'l'aient 
toul'ller contre elle, qu'ils pourraient rendre de l'énergie a 
ceux qui restaient impassibles pal' timidité; elle éprouvait le 
hesoin de n'avoir pas trop mauvaise réputation. Aussi ses 
chefs avaienl-ils soin de maintenir partout une discipline 
assez sévere. 

J'ai dit 8es chcfs; et cependant selon I'usage, les véritahles 
chefs n'ont pas paru; l'action n'a été dirigée que par des 
hommes en sous-ordt'e. Parmi ceux qui sont en fuite ou ar
relés, on ne cite pas un seul personnage polilique de quelque 
imporlance. 

fai déjil donné une idée du genre de guerre adopté par les 
insurgés; il paraH que leurs positions n'étaient ahandonnées 
ni le jout' ni la nuil; on subvenait a la nourriture des com
baUants en meHant en réquisition lout le voisinage. Des f~
netres,on leul' jetait assez d'argent, et plusieurs pl'opriétairrR 
ont meme ohtenu, en payant une certaine somme, qu'on ne 
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monterait pas dans Icurs maisons pour tirer. Les secours 
distribués étaient fort inégalement répartis ; il Y a telle loar
ricade ou l'on s'esl plaint de n'avoir que 32 fr. pour dix-huit 
hommes, tandis qu'a telle autre, on a fail des prisonnicrs 
dont les poches étaient pleines d'argent. 

Ces barricades ont élé fo1'l admirées, et le général Buchet 
est meme alié en visitcr une avec plusieurs officiers, aux
quels iI a recommandé de la prendre pour modele; le fail esl 
que celles des quartiers longtemps occupés par l'cnnemi, 
celles qu'il a pu cQ.nstruil'e el perfectionner a son aise, étaient 
de vé1'itables chefs-d'muvre; rien n'y manquait, pas meme 
les fossés; que dis-je? 11 la Croix-Housse, on a eu la palience 
de ramassel' toule la neige qui tombait el de se procurer 
ainsi des fossés pleins d'eau sur une montagne desséchée ! 
C'élait le luxe de l'insul'rection. 

A ce propos, je citerai ici le bulletin d'une baJ'l'icade tel 
qu'il a été publié par le PTécurseur; on voit que la révolte a 
eu aussi ses rapports ofticiels. Quelle que soit la dé flan ce 
que peut mériter un tel document, il m'a paru propre a com
pléter le tableau de l'insurrection lyonnaise. 

(( Me1'credi, 9 avril, je fus forcé par les circonstances de 
me retirer a la cote des Cal'mélites; la consternation était 
sur tous les visages;néamoins les ouvriers tl'availlaient avec 
activité a former des barricades, peu d'hommes al'mé~ pl'oté
gaient leurs travaux. A trois heures de l'apres-midi, la grande 
cote, la cOte des Carmélites, le has de la rile de Flcssolles, 
le c\os Casoti et la rue Vieille-llonnaie fureot en élat de 
défense. 

« La caserne du Bon-Pas~eul' fut prise; Meunier, aidc
major au 27", fut alTMé par un poste au moment ou jI se 
relldait a ses fonctions. Il fut conJuit chez lui, sur parole, et_ 
sommé de pan ser les blessés. Les ouvl'iers n'ont qu'a se louer 
de la conduile de cet ofticiel'; les malelas el les sommiel's de 
la casernc furent portés allx bal'l'icadcs. 

(( Le jeudi '10, a Cillq heures du matin, la l'ue des Petits
Pel'es fut garnie d'llne forle barricade; vers midi, la lroupe 
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fit mine de vouloil' nous débusquer; mais nous nous pOI'
tames en avan! el rious nous emparames de la place Sathonay. 
Les hommes sans armes entrerent dans différentes maisons 
et s'en munirent; pcu apres, il parti! un feu roulant des 
croisées; nous n'eumes que deux blessés. e'est alors que nos 
camarades monteren! aux barricadcse! s'y maintinrent d'une 
maniere toute militaire. La caserne fut aussitot crénelée, ce 
qui garantissait le Jardin-des-Plantes d'une invasion. Des 
lors, on fit la cuisine dans les postes; dans I'apres-midi, le 
courrier de la malle fut aneté el conduit au gl'and poste; 
qua!re autl'es pel'SOllUeS fUl'ent également arrelées; tous les 
égal'ds leur furent pl'odigués ; elles peuvent en rendre témoi
gnage. 

« Tout se passa ainsi, jusqu'all dimanche 12, en escar
mouches de coups de fusil; c'est alors qu'on adressa aux 
hahitants dti quartier la demande suimnte : 

« Citoyens, 

rJ. Vous ctes invité s, par les amis de I'ordre et de la li
« berté, 11. coopél'er a la subsistance des citoyens armés pom' 
« la cause publique. Divers individus san s qualilé se sout 
« permis de recueillir des dons en en faisant leul' propre 
« profii, el nous voulons prévenir de si lelches infamies. Les 
« chefs de poste sont spécialement chargés de recevoir et 
« de partager entre les postes de la division. 11 

« Le lundi 13, apres cinq jours de résistance, sans com
munications et presqlle san s armes, on assembla un conseil 
composé de vingt-cinq citoyens,ou l'on délihéra sur les 
moyens de retl'aite. L'état ues armes el des hommes y fut 
soumlS. 

« En voici le résultat : 
« Soixante-dix mauvais fusils pour deux cents hommesJ 

tels étaient les moyens de défense. 
« Celui qui présidait ce conseil tit l'aIlocution suivante : 

« Citoyens, 

« Hans la position Gil HOUS llons lrol! 1'01lS, en face d'une 
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« armée, la résistance est inulile; votre cOllrage, loin de 
« s'affaiblir, sembl!' s'augmente\'; vous ne voudriez pas eLre 
« la cause de la destl'Uction des f;¡.millcs qui vous enlomen!; 
« ce serait du sang fran<;ai~ qui coulerait de plus et iuutile,.. 
« mento L'humanité nous commande de chercher les movcns 
« d'une retraite honorable. On peut faire ret.raite, mai~ 011 

« n'est pas pour cela vaiucu; nous pouvons encore etre utiles 
« au pays; nos efforts, j'en suis convaincu, ferout ouvrir les 
{I yeux a ceux qui n'out pas suivi llotre exemple; mais il 
« faut tout aUendl'e du temps. Si cependant vous vouliez 
{( combattre encore, je serais le premier il vous eu donner 
{( I'exemple, et si ma vi)) pouvait payel' ce que nous deman
« don~, je suis prct il. la livrer il. la bouehe du canon. )) 

« On délibüra pou!' que la retraite se fit dans la nuit du 
13 au 14. On délihéra égalemcnt pou\' renvoyer les prison
niers, et chacuo d'eux put retoul'ller chez lui. Apres la déli
bération, on travailla aux barricades comme si ron ne son
geait qu'a la défeose; Qn se dit adieu en s'embrassaot; des 
larmes coulerent Slll' le sort de nos fl'eres morts pour la li
het,té, ee qui est pOUl' I'histoire des peuples eneore une le~on. 

(( P. S. Dans cinq jours, nous avons eu un homrne tué 
chez lui et cinq lllessés. » 

Voilil. I'histoire d'une barricade raeonlée par un hornme 
qui n'a ricn épargné san s doule pour' la I'endre intéJ'essante 
et pathétique. Par malheur, jc n'aurai pas de peine il. lui en 
opposer de plus intéressantes et de plus pathétiques encore. 
C'est dans les établissements consacrés a l'instruction de la 
jeunesse que j'irai chercher mes exemples, car il me semble 
que, dans ces asiles d'élude et de paix, l'apparition de la 
guerre civile rst plus rél'oltante et plus terrible que partollt 
ailleurs. 

Le jeudi 10avril, le feu devenait vif autour de l'École 
vétérinaire; des hauteUl's qui la dominent et se prolongenl 
a I'oúest de Vaise, on faisait feu sur les soldals qui étaicnt 
dans la caserne dc Serin, SUJ' la rive gauche de la Sailne d 

SIl!, ceux qui, sU!' 1ft rive droite, étaient postés il. la tete dI! 



47:3 

pont de Serin, tout pres de rEcole. Les tirailleurs insurgés 
oecupaient les c10s Fessot et BOUl'get; des coups de fusil ne 
tardercnt pas lt partir du hois qui eOUl'onne le jardin. On nc 
pouvait en douter : les révoltés avaienlllénétré dans le pare. 

Le direeteul', l\1. Bl'cdin, fail dire au eornmandanl du 
poste voisin que ses hlessés scront soignés 11 l'Ecole. Ces 
hlessés, quand on les Il'ansportait sur la rive opposée, étaient 
pOUl'suivis de coups de fusil sur le ponl Serin. 

BientOt apres, des tirailleUl's insurgés deseendent dans le 
hois de 1'l!cole; deux d'enlre eux, arrnés de carahines, 
grimpent dans les dOl'toirs des éleves. C'est alors que l'École 
sernhle menaeée d'un grand danger. M. Bredin courl a la fe
netre par laquelle ils s'inlroduisent, trouve les révoltés seuls 
(deux jeunes gens d'assez honne tOUl'nure); mais les éleves 
aeeourent, el e'esl en letir présence que les insul'gés, apres 
quelques contestations el quelques menaces, se décidenta 1'e
joindre leurs eamarades en avertissant que einquante des 
leurs, qui deseendent du parc, vont enfoncer les portes. Pas un 
éleve ne se permel de dire un mol. Un quart d'heure apres, 
plusieurs de ces tirailleurs se présenlent en eITet, gens dégue
nillés, I'mil hagard, le regard trouhlé par I'ivresse. L'un 
d'eux dit rudement au dil'ecteur : « faites-nous ouvrir eelle 
porle; »un non sec est IOllle la réponse. ( Eh hien, nous 

"'¡'enfoncerons)) reprend-il, et sans hé~iter, jI disparail sous 
le passage. Un des ses eompagnons cl'ie, avant d'y entre!' ; 
« Ne nous forcez pas a attenter á yotre yie et a celle de vos 
écoliers.)) La porte ayant I'ésisté, les révoltés font sauter la 
serrure en tirant un coup de fusil a hout portant. Les voilil 
donc dans la eour, d'ou ils font feu sur les soldats. 

Alol's les militaires, qui jusque la avaient IIkénagé un éta
blissement inoffensif, durent croire qll'il avait pris le parti ' 
de la révolte, et dirigerent eonlre lui les halles, les houlets 
et les ohus; un seul éleve a été légerement hlessé dans 
l' escalier. 

Les révollés ne restel't'nt qll'environ une heure dans la 
eonr; au hout de el' temps ils la '1uittent et reprennen! lenr 
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premier poste dans le bois, d'ou ils ont continué a tirailler 
jusqu'au soir. Alors M, Bredin écrit au général Aymard poul' 
qu'il place des soldats dans I'École. 

Le 11, au matin, un capitaine du 28" de ligne, 1\1. Latonr, 
arrive a la tete de trente grenadiers. A peine Jes soluats sont-ils 
pJacés aux fenetres, derriere des malejas q u' on leur donne, que 
les éleves manifestent une grande inquiétude el renouvellent, 
d'une maniere hien plus pressanle encore que la veille, la de
mande de quitter I'École. l\J. le capitaine Latour, qui ohsenait 
avec calme el fermeté l'é!at de ectte jeunesse, ne trouvajt pas 
ses soldats en su reté , éparpillés au milieu de cent quarantc 
jeunes tetes mél'ídionales; a sa príere, le directeur écl'ivit la 
leUre suivante au général Aymard : 

« Monsieur le général, je vous prie de donnel' des ordres soit 
« pou!' que le poste de trente hommes qui s'est placé ce ma
« lin dans l'École soit pos té d'une maniere plus avantageuse, 
« soil pour qu'il soit tri pié , cal' notre maison cst domin.ie 
« par le bois qu'occupent les ouvricrs et d'oü il serait facile 
(( de les déhusquer par Pierre-Scize. Monsieur le capitaine voit, 
« comme moi, I'extreme inquiétude de nos cent quaranteéleves 
« qui, hiel', ont empeehé lcs ouvriers de monter dan s leul's 
« chambrcs, en leur promellant d'empeeher les soldats d'y 
« entrer. Je vous prie aussi de pel'mettre que I'on nous donne 
« du pain de munition, que l'École-paiera. ») 

La fusillade continue toute la journée et deux révoltés sont 
tué3 dan s le parco ~ 

Dans l'apres-midi, un grand tumulte éelate tout a coup 
dans toute la maison; des cris pcr~ants de eolere et d'indi
gnation partent. 11. la fois ¡le tous les points. M. Bl'edin COUl't 
.. la salle ou il avait élabli les grenadiers et les dragons; les 
éleves en masse voulaient y pénéh'er. M. le capitaine Latour, 
a la tete d'une douzaine de soldats SOliS les armes, leur en in
terdit énel'giquement l'enlrée. « Monsieur le directeur, dil·il, 
si vous ne faites sur·le-champ retirervos ¿leves, je fais faire 
faire feu sU!' eu:!; c'est indigne! Deux de leurs camarades 
viennent d'etI'e arretés tirant sur nous, el les jeunes gens 
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fraternisent avee eux, leur touchent la main et veulent les 
arracher 11 nos soldats.» Le directeuI' fail renlrer les élilVes 
et leul' demandent I'explicalioll de celte altercation; des deux 
cOté s il ya malentendu, les prison~iers ne sont point éle\'es 
de l'École. II n'a point élé question de les passer par les 
armes, camme les éleves avaient cru d'abol'd. 

Dans l'apres-IÚidi les insurgés de Vaise jettent, du haut 
d'un vieux hastian de la maison Fessot, deux tonneaux rem
plis de malieres comhustibles enflammées qui mellent le feu 
a des hroussailles dans le clos de M. Bourget, d'ou ils espé
raient, comme on l'a su depuis, que le vent du nord propa
gerait l'incendie jusqu'a l'École. Le feu s'est bientót éteint, 
faute d'aliment. 

Le commandant de service avait fait donner du pain de 
munition; on avait tué une va che ; on fit préparer un repas 
pour les militaires; on leur donna du vin et ils souperent 
dans le réfectoire des éleves. 
. Enfin, le samedi 12, les insurgés qui occu paien 1 le pla
teau du pare en furent déhusqués par les dragons qui gra
virent par les sentiers du hois et par d'autres soluals qui 
monlerent par Pierre-Scize. Dans 1eut· re.traite précipitée ils 
abandonncrent une picce de canon qui ne leur avait pas 
ene ore sern. 

L'histoire du Collége-Royal, plus dramatique ene ore que 
celle de l'École vélérinaire, mérite d'etre l'acontée avec quel
ques détails. 

Le 10 avril, le fen a repl'is, des bruÍts divers circulent; ils 
affligent san s ahaltre; on y ajoute peu de foi. Les insurgés 
occupent la place du Collége et les rues aboulissantes, jus
qu'll leul' quartier-général, place des Cordcliers, tres-pl'es 
du Collége-Royal. 

Le Collége est dans la direction et semble etre·un des huls 
de la fusillade et de la canonnade de la trollpe, campée sur 
la rive gauche uu Rhone, parce qu'elle est hal'celée par le ' 
fen des insurgés qui occupent ce qual'lier de la ville. 

Des bailes, des hisca'iens sont tombés dans les dortoirs, 
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dans les quartie\'s, dans les eoul's des t\leves et daLls les loge
ments des fonctionnaires du Collége el de l' Académie. 

Des dispositions sont prises pOli\' mcUre les éliwes a l'abl'i 
du danget·. On éerit au général et au maire pOllr les p,ier de 
faire épargnel' cel établissemenl. Un des maUres, malgré le 
danger, se charge de porter ecUe leUt'e. • 

Le feu prend 11 des maisons tl'es-voisines du Collége, dalls 
la rue Genlil : l'incendie menace de sc propager, il gagne le 
Collége; les communications ne peuvent se fairé qu'a travers 
les bailes qui sifflent dc toules parts; mais, grace au dévoue
ment dc deux prúfesseurs, on parvient a requérir une pompe; 
la ville envoie la scule qui lui reste et que le secrétaire de la 
mairie conJuit, non sans péril, avee trois ou qllatre pompiers; 
les éleves, grands et petits, en font le serviee avee un zele 
admirablc, et e'est al'ce peine qu'on peut modérer leut' 
ardeur. Les toils sont cou rcrts de pompiers el d'élcves 
memes; les domestiques se dévouent; le feu derient mena
~ant; le hatiment, la hibliotheque publique vonl etre la proie 
des flammcs! El pour comblc de malheul', les bailes, les 
bisealens et les boulets sont lancés sur tout ce qui parait 
sur les toits pour aneter I'incendic. L'artillcl'ie, toujours in
quiétée par le feu des til'aillcurs de ces quartiers et celui qui 
part des maisons incendiées, occupées, dit-on, a d'autres 
étages par des insurgés qui tirent sur elle, semble décidé~ 11 
foudroyer tout ce qu'elle apeq;oit; elle croit voir des ennemis 
dans les personnes memes qui travaillenl a éteindre le feu. 
On écrit de noul'eau 11 I'autorité, pour anelm' les effets de 
eelte méprise, el faire cesser la eanonnade el la fusiJlade qui 
n'arretent pas le travail des fonetionnaires et des éliwes. 

Le fen des troupes semble se ralenlil' pendant quelque 
temps. L'incendie dure encore, la chaine est toujours fOl'mée 
des trois cents éleves; la pompe est eneol'C mise en jeu par 
eux; ils rivalisent tous de zele et de courage. Le feu va ga
gner le batiment dcs pl'ofesseurs, el les éleves, mus par un 
senliment de dévouement honorahle, s'empl'essent de démé
nager, non san s danger, les appartements; tout se fait Ilvec 
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eélérité, mais sans désordl'e. L'incendie s'affaiblil; il est 
urreté par I'al'deul' el l'inlrépidité des éleves, des fonction
naires el des employés, et c'est a eux qu'on doit peut-etre la 
conservation du collége el de la bibliotheqlle publique. La 
canon nade rppr('Ud et des projecliles lombent encore; la nuil 
anive, le feu se ralenlit de tous cótés. Les éleves, apres une 
journée pénible mais honorable pour eux, rentrent dans leurs 
qual'tiers, contents d'lln léger souper; ils vont bivouaqúer 
dan s lenrs salles d'étnde, paree que les dortoirs ne sont pas 
habitables; les halles et les biseaiens y ont plus d'une fois 
pénétl'é. lis se couchent heureux d'avoil' rempli une noble 
tache. 

Dans le cours de la journée, les insurgés tentent d'en
foncer les portes du collége; ils demandent les armes donl 
les éleves se servaient autrefois dans les exercices militaires. 
Pour prévenir. une invasion qu'une résistance inutile pour
rait rendl'e tenible, les fonctionnail'es se pl'ésentent a eux ; 
leul' pl'ésence et leurs paroles im!-,osenl aux révoltés qui se 
retirenl sans avoir pris aucune arme, et sans faire aucun mal. 

Le 11, la nnít a été assez calme; la journée s'annonce de
VOil! etre vive; on ne circule plus dans les rues; les tronpes 
conservent leUl's postes; les ouniers tachen! d'avancer sur 
quelqnes points. 

La pla<:e du collége semble devoir Ctre un lieu de retraite 
pour eux; des barricades s'y éliwent ; le feu des maisons esl 
éteiut, mais la canonnade menace toujours le collége; les 
dellx pavillolls occllpés par l' Académie el le collége sont percés 
de halles et de boulets; il en tombe aussi dan s les dorloirs, 
dans les escaliers et dans le réfectoire. Aueun des éleves, per
sonne de l'étahlissement n'est blessé. 
. Les iosurgés se pl'ésentent de nonveau anx porles; ils 
veulent les enfoncer; on les uuvre el on se présente encore. 
lIs ne vienneot pas ceLte fois pour demander des· armes Oll 

pour se réfngier; ils veulent les plus grands éleves pour en
trel' dans leul's rangs. La réponse unaniJ.lle des fonclionnaires 
est que ces enfants ne pcnvent ni ne veulent sortir, qu'ils sont 
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un dépot confié a leurs soios el qu'avant de les leur oter, on 
leur arraehera la vie. Persuadés par leurs paroles éncrgiques 
ou contenus par leur présenee, les révoltés se. retirent sans 
eoup férir. -

Le t 2, meme nuit, meme inquiétude dans eequal'tier. 
Cependant les barricades sont presque abandonnées; dix a 
douze insurgés, quelquefois deux ou trois harcelent,Aerriere 
les barricades, les postes étahlis plus loin. eette tactique est, 
dit-on, a peu pres la meme partout. A en jnger par la, on 
peut assurer que le peuple marchann, les personnes aisées 
ne les seeondenl pas el ne prennent aucune part a l'insurree
tion; on en gémít el on laisse faire, paree que aueune force 
civile ne s'est organisée. 

On ne connait rien de ce qui se passe en dehors: c'epen
dant des bruits font appréhender que le collége ne soit I'objct 
de représailles, paree que de l'établissement on a; dit·on, 
tiré sur la troupe, qu'un artillcur a été tué, et que quelques 
éleyes aU!'aient secondé le mouvement. 

Le recteur et le proviseur écrivent au général pour pro
teste!' contre ees bruits funestes, auxquels a 1m donnel' líeu 
la démarche des insurgés qui étaient venus demander des 
armes et des éleves pOU!' renforcer leurs rangs. 

L'autorilé a été instamment priée une seconde fois de 
donner des ordres pour ne pas exposer des enfants et pour que, 
si les cireonstances dcvenaient plus graves, il fúl perrnis d'é
vacuer le collége et de conduire les éleves a la maison de cam
pagne. Ce qui a IlU faire naitre ces hruits désaslreux, e'est que 
le collége se trouve entouré d'un grand nomhre de boutiques 
et magasins avee entre-sol au premier élage, habités par des 
fabricants et des ouvriers; si le fait (J'hostilité était vraí, ce 
qu'on ignore, il serait partí de ces locations qui n'ont jamais 
été it la di>~positíon du eollége. 

Des bailes, des bisealens, provoqué s par le feu des insurgés, 
arrivent dans presque toutes les dircctions. On esl inquíet 
puur mettre.a l'abri les éleves;. on les eonduit des cours aux 
quartiers, el des quarticrs dan s les cours. 
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Un boulet tornbe dans l' escalier du plus haut étage ; la 
poussiere qui s'élcve ressemble a de la fumée et fait craindre 
le fen j tout le monde accourt ponr l'éleindrc; un seeond 
boulet tomhe, un tl'oisieme, pujs un quatrieme; fort heu
reusement personne n'esl atteint; mais des débris de murs 
frappcnt au dos un éleve ct un domestique; cette contnsion 
n'a aueune suite. Les élcves abandonnent les quartiel's et 
n' ont d'asile que dans les classes 011 ils restent quelquesheures. 
11 parait que ces houJets avaient pour but I'église des COI'de
liers ou les insllrgés se sont retranehés; mais, 5'il en était 
autrement, ce ne pourrait etre que par suite des bruits dont 
on a parlé et de ce que les révoltés, ayant d'ailleurs voulu 
pénétrel' dans le collége, on aurait pu croire qn'ils s'y étaient 
étahlis. La difficulté des communications ne permcttait pas 
de faire connaltre l'état des c1lOses. 

Vers les quatl'e hemes du soil' le feu se ralentit ; les harri
cades sont ahandonnées; un parlementaire des ouvriers se 
rend a I'Hotel-de-ville; on parle de soumission; le feu aeessé; 
la place est évacuéc. On annonce la fin d'un drame qui me
nat;ait la France des plus grands malheurs. Le calme renillt 
an dehors el la sécurité dans le colIége. 

Tel est le résumé des événements qui ont eut lieu pendant 
lcs qualre journées (lile le voisinage du quartier-général des 
insurgés et la l'esponsabilité envers les familles rendaient cn
core plus terribles pOUl' les maitres. 

Les élcvcs ont mérité des élogcs par leur bon esprit et leur 
conduite lorale el géllércuse. Le recteur, M. Soulacroix, les 
fOlletionllaires du collége et les emplnyés ont montré toute 
la prudence, le courage et le dévouement que pouvait inspirer 
le sentiment profond de leur devoir dans une aussi grave eir
constance, 

J'ai choisi deux sccnes entre mille que j'aurais pu citer. 
Pal'toul, c'étaient les memes sOllffrances, la meme agitation, 
la meme terrenr. Les eitoyens, surpris loin de leur demc.ure 
par la défense de circuler, restaient prisonniers dan s la mai
son la plus voisine; l'hospitalité était de droit, mais que d'an-
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goi,;scs dan s ces séparations inallendllcs el si cruellement 
pl'olóngées! A I'asile Saint· Paul, dont les soins I:harilabl€s 
de plusieurs dames ont dolé un des quartiel:s de Lyon, il a 
fa 11 u recomir aux expédients pour noulTil', pendant Ó IIq jours, 
une douzaine de petits enfants que leurs mures n'avaienl pu 
venir chercher. On frémil l'n pensant aux vives alarmes de 
ces familles, en p8nsant tl toules les tluuleurs pri\ées ou pu
bliques qui ont pesé sur la poplllation Iyonnaise, pendant la 
hUle J'avril. 

Au milieu du fracas des armes, les adminislrations ci\iles 
n'onl cessé de déployer la plus grande activilé. M. Vacholl
Imbert n'a pas quiLté I'Hotel-de-ville. M. Victor Arnaud, 
I'un des administrateurs de I'HÜlel-Di,·u, s'est dévoué com
plélement it la tache pénible el souvent jll'rilleuse de diriger 
el de pl'otéger cet étahlisscment. Mais llulle part le mouvement 
n'a été plus vif, plus continu qll'h la préfectllre, La eam
paient pele-mele les autoritéo militaires, jlldiciaires el admi
nistratives. Le parquet de M. Chégaray, toujours encombré 
de prisonniel's, l'état-major du général Buchet, le cabinet de. 
M. de Gasparin, tout cela était réuni SOUE le meme Loii, Les 
cours, lejllrdin étaient encombrés de soldats, tandig que d'au
tres tiraient sur le belvédure. Les caves, les remises étaienl' 
pleines de prisonniers ; elles aides·de-camp portant des or
dres se eroisaient dans les cOlTidors avec les estafettes venant 
de Paris, ou les commissaires de police se rendant a leurs 
fonctions qu'ils ont remplies avec tant de zule; il Y avait un 
ordre réel dan s celle apparente confusion. 

Quant aux habitants, j'ai déjil. fail sentir quelle élait leur 
position; enfermés chez eu1., ils étaienl réduils a un role 
purement passif, el on leur a trop vivement reproché une 
apathie donlla canse principale était dans les ordres memes 
de I'autorité. Je sais qu'ils auraient pu monlrer tous, conlre 
les l'évoItés en armes, la fenneté dont qucltlucs-uns d'entre 
fU\: ont donné la preme et flui partout a été couronnée du 
sucées. ,houons cepclluant qu'i¡ n'était pas facile d'inlcr
dire I'acees des maisons Iyonnaises, avec leul's allées toujoUI'S 
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ouvel'les el sans portiers, avec leurs six étages, peuplées en 
grande partie d'ouvriers fort enc\ins a aider leurs cOllfreres. 
Ce qui était moins facile encore, c'était d'ouhlier le passé 
et d'avoir pleine confiance en l'avenir. 

Au reste, la bourgeoisie de Lyon a bien prouvé que sa 
sympathie avait accompagné les efforts de I'armée. Elle a 
témoigné toute sa reconnaissance pour ses défenseurs: sous
criptions abondantes en Caveur des soldats blessés, applau
dissemenls au théalre, proclamalions municipales,- l'emer
clments publics, rien n'a manqué a. la manifestation de ses 
sentiments. Je vais hanscrire ici les pillees officielles OU 
respire la pensée vérilable d'une vilJe a. laqllelleon a eherché 
depuis a preter un langage toul différent. 

Voiei les proclamations qui ont été publiées: 

« Mes ehers concitoyens, 

« Apres les déplorables événements donl nous venons 
d'etre les témoills et les victimes, volre premie.' magistral 
épl'ouve le besoin de vous faire partager les sentiments de 
gratitude qui l'animenl pour la brave gamison dont l'hé
l'Olsme a sauvé v6tre cité de sa ruine et pré'servé la France 
de la plus grande anal'chie. 

« Vous I'avez vu, mes ehers concitoyens; les hommes 
qui, depuis longtemps, revaient le l'enversement du gouvel'
nemenl de Juillet n'onl pas reculé devant les conséqllences 
de lellrs criminels projels. Pl'éparant la gllerre civile, ils 
s'appliquaient a égal'er, par de fausses tbéories, une popu
lation jusqu'alol's laborieuse et paisible, et ils ont Pl'éludé a . 
cette guerre civile par la suspension forcée du travail, par 
les menaces el par la violatiori du sanctuaire de la Juslice. 
Pourquoi, jusqu'a ce jour, nos efforts n'ont-ils pas pll con
jurer l'orage 1 e'est que la voix de l'autorité, ordinairement 
si bien compl'ise des Lyonnais, a été étouffée par les passions 
poli tiques. 

« Vaincus au sein de la capitale, dans Jes événemenls de 
JUill, c'est Lyon que les factiellx de tOlltes les provinces ont 

T. IIl. 31 
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pris pour point de ralliement. lei, comme a Paris, leul's 
cl'iminelles tentatives ont échoué. Le lriomphe des amis des 
lois et de I'ordl'e n'a pas été un instant doutl,!ux ; el la lulle 
eut été couríe, si le besoin de ménager le sang de nos dé
fenseurs n'eút nécessilé l'emploi de I'artillerie. 

« e'est pouI' la seconde fois que nolre malheuI'euse cité 
est devenue le théatI'e de sanglantes collisions; et la doulou
reuse expél'ience que nous venons de faire sera a l'avenil' 
un gl'and enseignement pour nous et pouI' la Fl'ance entiere. 

« Que la population se rassure I Que chacun I'eprenne le 
COUI'S de ses travaux habituels. Nous comptons sur le bon 
esprit de nos concitoyens pOUl' hater le retour de la paix et 
de l'oJ'dre. 

(j Fait a I'Hótel de ville, Lyon, le 11.; aVl'il 1834. 

c( Le maire de la ville de Lyon, 

« YAcHoN-IMBERT, adjoint. » 

(l Mes rhcl's eoncitoyen~, 

(( Pl'ofe.ndément affligé des malheul's qui ont affligé la 
cité, e'es! pOllr moi un noul'eau besoin de vous apporter des 
paroles de paix. fespcre que ma voix. sera entendue par la 
population tout enticre. 

e Les malheureux, que de pedides cOllseils ont si cruel le
ment égarés, pourraien!-ils aujourd'hui ne pas ouvrir les 
yeux iJ. la lumiere? POlllTaient-ils ne pas voir par quelle yoie 
les fauteurs de I'anarchie voulaient HOUS ramener a ces 
temps de calamité qlli ont pesé, il y a quaranto ans, sur 
notre belle patrie? Mais il faut le dire pour la jusliUcation 
de la cité Iyonnaise; il faut le dil'e poul' randre hommlge a 
la váitt!; la masse de la population ouvriere 6St restde 
étrangere aux cl'iminels efforls qni ont été faits pour l'an
verser la monarchie constitutionnelJe' et substituer au ré
gime des lois l'empire de la force aveugle el brulale. POUl' 

une reune si criminelIe, les hommes qui, depuis longtemps, 
méditaient notre ruine, et qui pour la plupart sont étran-
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gen a la yille de Lyon el meme au so) de la Franee, ne 
pouvaient, malgré leul's llypocritcs doléanees, lrouvcr de3 
sympathies au milieu d'une population qui vi! par le tra
nil, el qui sait que le travail esl inséparable de l'ordre. lIs 
sont bien coupables ceu{ qui n'ont pas eraint d'atlirel' SU"!' 

nous la guerre civile et les désastres qui la suivenl! Aban
donnons ces hommes a leurs rernords el a la sagess~ des lois. 

(( Lyonnais! nos malhcurs sonl bien grands, mais que la 
paix et l'union renaissenl au milieu de nous, et le temps 
les aura bienlot réparés. e'est un terrible enseignement 
que celni qui doit ressortir pour tous de nos tristes journées_ 
Les chefs d'atelier, les ouvriers de toutes les professions 
repousseront désormais avec horreur toutes ces idées poli
tiques anli-sociales qui trainen! apres elles la misere" el le 
désespoir, bouleversent toutes les existenees et onl fdilli 
imener la destruction de la cité la plus industl'ieuse de 
franee. 

a Lyon a souffert pOUl' la cause de la civilisation; e'est 
l'ordre social tout enti~r qui a été attaqué au milieu de 
nous. L'anarehie a été vaincue el un gouvernement juste el 
réparalem' ne peut manquer de reconnaitl'e que la Fl'ance 
est solidaire des dommages épl'ouvés par les Lyonnais dalu 
l'intérel de tous. 

« Que la eOllfiance l'enaisse, que les habitallts se I'assu
}'ent, que chaque citoyen reprenne ses travaux habituels. 
Les négociants, nous en sommes certains, rdonbleronl ue 
zele el de SO'ins, dans ces malheureu~es cireonstances,pour 
d.onner une activité nouvel1c a leurs opérations commerciales 
et procurer ainsi du travail a ceux qui pement en manquer. 
Nous eS[Jérons enfin que chacun de nos concitoyéns unira 
ses efforts aux nutres pour auoucir, autant qu'il sera en son 
pouvoir, des mallx qu'il n'a ~as dépendu de nOllS de pré
veJllr. 

« Lemail.edela.ille de Lyon, 

« VAf.HON-hIHRRT, adjoint. ») 
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Pendant que la mairie faisait afficher ces proc\amations, 
le conseil municipal votait une épée d'honneur aux généraux 
Aymard, Ruchet el Fleur)", et au colon e! Dietmann. II votait 
une adresse aux troupes que le généra! a fait cOllnaitre dans 
un ordre du jour ainsi coneu : 

« Au quartier-généra! de Lyon, le i6 avril t8:J4. 
11 Ordre du jour de la 7e division militaire. 

II Le !ieutenant-général, commandanl la 7e division mili
taire, s'empresse de porter a la connaissance des troupes pi a
cées sous ses ordres l'adresse suivante volée a l'unanimité a 
la garnison par le conseil municipal de la ville de Lyon : 

« Soldats! 

« La ville de liyon, la Franee, la civilisation tont enliere 
Ont couru un immense danger que votre valeur a su repous
ser. Apres une lutte prolongée, apres les efforts si constants 
d'un conrage dont chacun de ses memb¡'es a élé témoin, le 
conseil municipal de eette grande et malheurense cité éprou
vaitle besoin de vous paye\' le juste tribul de son admiration 
et de sa reconnaissance. 

« Vous avez vaincu l'anarchie. Vous avez repoussé loin 
du sol de la France les principes anti-sociaux qui déjil l'a
vaient envahie, mais qui ne sauraient jamais y pousser de 
!lrofondes racines. Appuyée sur la monarehie eonslittltion
nelle qu'elle-meme a fondée, la liberté· ne pOUl'rait pél'ir en 
Franee que par ses propres ex ces. e'esl a ees exces que vous 
avez déc\aré la guerl'e; e'est sur eux que vous avez remporté 
la plus glorieuse victoil'e, el vous avez ainsi bien mérité de la 
liberté de la France et en particulier de la ville de Lyon. 

( Pour le maire de la ville de Lyon, 

( Signé: VAcHoN-IMBERT. » 

«( Aeceptez ce témoignage de reeonnaissance d'une grande 
eité; vous le mél'itez! Votl'e intl'épidité, votl'e persévéranee 
l'ont sauvée d'IlD I\ffreux désastl'e, onl sauvé la Fl'anpe de 
l'anal'chie, le plus éroll-Vl\ntahle des 06:mx. 
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e( Arméti pOUl' le mainlien des loís et la protection des 
citoyens, vous avel dignement rempli votre mandato Au 
bruit de votre victoire, les factieux, naguere partout mena
~ants, aujourd'hui convaincus de leur impuissance contre 
votre valeur, ont, de toutes parts, cherché leur salut dans la 
fuite. 

{( La France renalt au repos, a l'espérance. Soldats !·vous 
avez bien mérité du Roi el de la patrie! 

( Signé; Baron ArMARD. » 

Le meme jour, la leUre suivante était adressée a M. de 
Gasparill : 

« Lyon, le 16 avri11834. 

« MOllSicur le préfet, 
( Je remplis avcc le plus vil' empl'essemcnt la missioll 

dont m'a chargé le conseil municipal. 
( II yient de s'assembler, et son premier sentiment a été 

celui de la reconnaissance envers ceux qlli ont sauvé notre 
malheureuse ville des horreurs de l'anarchie. 

ti Vous, monsieur le préfet, vous avez été un de ceux qui 
avez inspiré ce sentiment le plus profondément, el j'ai été 
chargé de vous exprimer combienmes concitoyens ont 
éprouvé d'admi1'ation pour 'Votl'e coul'age et 'Vot1'e dévoue
ment. 

« Vous serez compté désormais par les Lyonnais.au nom
bre de leu1's bienfaiteurs, puisqu'ils vous doivenl le raffe1'
missemenl de leur existence, et que vous avez contribué si 
puissamment 11 les délivl'er des maux incalculables qui les 
mena~aient. 

« Veuillez agrécl', etc. 
« Le mail'e de Lyon. » 

Voici la réponse du pl'éfel : 

« Monsieu1' le mail'e, 

. ( Apres avoi¡, cherché pendant plus de deux ans le8 
moyens de rétabli¡' la paix el la concorde dan s Lyon, j'aí 
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vu avec douleur s'éloigncr chaque jour l'espoir que j'en avais 
un moment con!;u. Les progres de l'esprit de désordre, favo~ 
risés par ccux des associations poli tiques el des coalitions in
dustrielles, ont été tels depuis un an qu'il fallait prévoir la, 
triste issue que ces complots devaient avoir. le ne m'en suis 
jamais dissimulé l'imminence, et j'ai constamment veilIé 
avec sollicitudc sur les moyens de sortir vllinqueurs de ceUe 
lutte, si nous étions réduits a la triste nécessité de l'engager. 

« Quand ensuite nous avons été obligés de résister 11 la 
plus odieuse des agressions, quand le siége de la justice s'est 
vu entouré tout a coup oe harricades, qui, au meme instant, 
se dressaient dans toute la ville, quand les troupes investies 
ont été ohligées de se faire joU!' a travers les fnsillades prépa~ 
rées traltreusement et d'avance allx fenetres et aux toits de 
la ville, nous avons eu de rigoureux devoirs a remplir. 11 
[allaíl sauver Lyon et lit France; je m'y suis dévoué. Deux 
de vos adjoints, MM. Lazenove et Chinard, placés au meme 
poste que moi, ont partagé mes dangers et mes sollicitudes. 
lis ont dignement représenté l'autorité municipale dan s le 
midi de la ville. 

{{ 11 m'est bien doux, apres ces pénibles momenls, de re
cevoir du conseil municipal de la ville de Lyon le témoignage 
que mes effol'ts ont pu oblenir son approbation. Puissé.je 
maintenant contribuer a adoucir les mallx qlli n'ont pu etre 
évités! le me dévollerai a celte nouvelle tdche, el vous me 
troul'el'e~ tOlljours pret a appuyer les inlérels de votre \ilJe, 
avec le dévouement d'lIn hornme qui est devenll volre con
citoycn par le CQ3l1r el les sentiments. 

« Agréez, etc. 
a. Le conseiller d'Élat, préfet du Rhóne, 

« GASPARIN. )) 

11 était impossible que le retentissement des événements 
de Lyon ne se f1l pas sentir dans les campagnes environ
lIantes. Les pl'ojets des insul'gés y ont excité, on peut le dire, 
Hne réprobation uní verselle; maie ceUe réprohation ne s'est 
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pás manife$tée partout avec la meme ~nergie, Pal' une fai
blesse dépluraLle, un certain nombre de communes ont 
ahandonné aux handes l'évoltées les armes de leurs gal'des 
nationales. Trois cents fusils environ sonl \'enus ainsi gl'ossir 
)'al'senal des rehelles. Je sais qu'il n'y a point d'excuse pom 
de tels faits. Je sais qu'aucull fusil n'aurait peut-etl'e été en
levé si tout le monde avait montré le courage dont quelques 
personnes ont fait preuve. Cependant il est cel'lain que le lon 
décidé des émissail'es Iyonnais, leur force énergique, enfin 
J-'absenee foreée de toute nouveJle et de tout ordre ont pu 
imposer, meme 11 des hommes de cmul'. Le désal'mement 
ordouné par le préfet est déja san s doute un chaliment assez 
grave. Je me tairai done; seulement pour donner une idée 
de ces expéditions dont je dépIore le succes, je raconlerai ce 
qui s'est passé dans deux communes, ou le cas de force ma
jeure est trop évident pour que ma: citalion puisse ressem· 
hIel' a un J,Iame. 

A Vaise, le iD avril, un homme d'unlil haute slalure, coiffé 
d'une casquette, ceint d'un sabre de cavalerie, suivi d'une 
soixantaine d'individus armé's, et d'un meme nombre sans 
armes, se présenta a I'Hótel-de-viIle, et s'adressant a l'un des 
secrétaires, il demanda si le maire était présent. Arant re~u 
une réponse affirmative, iI s'exprima it pen pres en ces termes: 
« Je snis Fran~ais et pl'opriélaire. Ind?gné des assassinats 
comtnis sur mes eoncitoyens par la garnison de Lyon, j'ai 
pris ¡tlS armes pOUl' les ven gel'. Il ne s'agit point aujourd'htú 
d'tme disoussion de deux SOU8 par aUlle, mais de la grande 
(l¡¡estían d' eroistence entre Louis-Philippe et la République. 11 
IImt que la République triomphe; e'est en son nom que je 
vieos demander a la mairie de Vaise des armes el des mu· 
nitions qui, au dire de citoyens dignes de foi, doivenl s'y 
tl'oQver. le vous somme de IlOUS les faire délivrer. » 

JI est inutile d'aller plus loin. Quelqlles fusils furenl 
livrésl il fallait céder a la violence. 

Les événemeots d'Oullins mérilenl d'etre rapportés le l. 
dans lous leUl's détails. 
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Le lllel'cl'edi , le bruit du canon et celuí de la fusillade 
melten! tou!e la commune d'Oullins en alarme; maÍs l'arrivée -
d'un bataillon d'infanterie calme· les esprits, et la journée se 
passe tranquillement, malgré les récits les plus exagérés de 
succes de la part des révoltés et de perles de la part de 
l'armée. 

Ces récits sonl sur-Ie-champ repoussés et démentis par les 
hommes attachés au gouvernement. 

Dans la journée, le bataillon d'infanterie quitte Oullins et 
se porte SUl' Lyon en laissant 11 Oullins un poste de dix-huit 
hommes, 

Dans la nUÍI, l'arlilIerie quitte Pierre-Bénite et se rend a 
Lyon sans laissel' un .seul homme, 

Le jeudi, toute la journée, les révolLés chassés de la Guil
lotiere el des Bl"Otteaux, se portent sur la rive gauche du 
Rhone, en face de Pierre-Bénite, traversent le fleuve el se 
dirigent sur Saint-Just.lls sont sans al'mes, mais leurs figures 
noircies par la poudre, leurs joues droites marqué es par la 
Cl'08Se et leurs discours les font assez reconnaitre. Parlout ils 
annoncent qu'ils sonl victorieux et jettent l'effroi dans la 
commune. 

A midj, une hande armée en parlje, composée d'une 
soixantaine d'hommes, allaqlle et désarme le poste d'infan
terje. 

Cet événement porte la telTeur dans les esprits; ce désar
memenl audaciellx de soldats, si pres du pont de la Mulatiere 
occupé pal'l'armée, paral! un signe certain que tout est perdu. 

On s'efforce de ratlimer les courages ahatlus; on veut faire 
prendl'e les armes iI. toule la garde nationale, preter des fusils 
aux soldats désal'més, les placer dans ses rangs; les efforts 
les plus pénibles sonl sans effet. 

Des groupes d'hommes étl'angers a la commuue se forment 
partout j les cafés, les cabarets en sont pleins; leul's cris, 
leurs chants sédilieux ne pement elre réprimés; les honneles 
gens gémissent el se cachenl. La nuit se pass e dans l'anxiélé 
la plus grande. 
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Le vendredi, les eh oses sont dan s le meme état; a une 
heme, une bande en partie armée se porte chez l'adjoint 
et demande les armes avec les menaces les plus atroces. 

Le commandant de la garde nationale esl averti que les 
¡'él'oltés ont bloqué le conseil municipal el menacent de le 
fusiller si les armes ne sont pas livrées; il accourt, entre seul 
sur la place ou une soixanlaine d'hómmes l'entourent aussi
tót; quatre seulement avaienl des fusils, les autres avaient 
des pistolets, des poignards, des fleurets aiguisés. 

D'autres hommes armés étaient dans la cour de la mairie. 
dans le corps-de-garde; ¡ls avaient avec eux un soldat en uni: 
forme qu'ils conduisaient de force pOUl' faire croirc que 
l'armée sympathisait avec la révolte. 

Enfin, plusieurs individus de ceHe vande avaient déjit 
pénétré violemment dan s les maisons et, en intimidan! les 
femmes el les hommes faibles, ils s'étaient fait livrer les 
armes, les avaient chargées, et s'étaient embusqués dans les 
allées. 

Aucun officier, sous-officier ou soldat de la garde nalionale 
n'a paru sur la place; tout était déjll perdu. 

Le chef de la bande demande le reste des armes all nom 
du gouvemement républicain provisoire, en annoncanl que 
Louis-Philippe était partout renversé, que l'armée qui avait 
combatlu pour lui dans Lyon et ses autorités étaient cernées 
et ne pouvaient correspondl'e avec pel'sorme, que les républi
cains étaient maltres du télégl'ap!Jc, de tous les forts, que 
Ieurs canons étaient bl'aqués sur la place de Fourvieres, que 
l'armée élait prete a faire sa I'etraite par OuIJins, et que la 
commllne de Sainte-Foy avait livré ses armes. Il offrit de 
n'exiger le reste des fusils qu'apres la vérification de tout ce 
qu'il avait annoncé. Le garde est envoyé a Sainte-Foy; iI re
vient déclarer que le télégl'aphe est brisé, que le fort Sainle
Trénée est aux révoltés, que leufs canons sont sur la place de 
Fourvieres, et enfin que Sainte-Foy a rendu les armes. 

Le désarmement avait continué pendant ce temps-Ia; mais 
voulant le presser, le chef de la bande demande le contróle 
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et UIl [ambour; on l"cfuse; il emuic de~ hutumes pOllr son
ner le tocsin; le tocsin eut fait plus de mal que le roulement; 
on cMe el on se retire. 

Le samedi, de nouvelIes bandes parcourent le Pérou et 
Pierre-Bénite; mais, peu nombrcuses el mal armées, elles 
n'onl pas de succes. Le~ révoltés continue~t a traversel" le 
RMne; ce n'est plus la méme espece d'hom"f!1e; ceux-ci sont 
furieux, ]eurs menaces épouvantables; se venger des canon
niers, ince'ndier lcul"s casel"ues, piller leurs logements, mas
sacrer leurs femmes, tels sunt les pl'ojets sinistres qu'ils osent 
manifester, et tIlle ces malheureuses, logées en partie dan s 
des aubel'ges, enlenoent elles-memes ou apprennent de toutes 
parts. L'horreur se répand par tout; mais le désespoir ranime 
les coui"ages: on met les femmes el les objets précieux en 
sureté; on s'arme en silence et on veille. Des ouvriers égarés 
mais honniltes, auxquels on a rt'couI'S, jurenl de ne pas 
laisser, par des crimes aussi épouvantables, déshonoret' leUl' 
victoire (ils se cl'oyaient victorieux l. 

I.a nuit se passe sans érénement j la fusillade continue 
a la Mulatiere et dans les Saulées, mais elle est faíble. 

Le dimanche, rien de remal'quable; la fusillllrle faiblil de 
plus en plus a la Mulaliere, 

Le lundi, des révoltés embusqués derriel'e le four a chuux 
d'Oullins font encore feu sur les soldats j mais, vers midi, 
ils se retirent; on commence a entl'el'oil' le terme des mal
heurs. Le soil" lout eet calme. 

Enfin, le mardí, la circulatiull et la tranquilJité sont ré.;. 
lablies. 

Pendan! que ces sdmes déplorables se passaient dana la 
commune d'Oullíns, celle de Venissieux, qui fait partí e d~ 
l'arrondíssement de Vienne, approvi"6ionnait le fort La
mothe el refusait ses armes aux insurgés; I'anondissement 
de Vienne tout enlier faisaít proposer a M. de Gasparin ses 
3,000 gurdes natíonaux qui, une fois déjit, avaient faít avee 
luí le voyage de Lyon; NeuvilIe, TrevolJx, toutes les coro
munes environnantes rassemblaient leurs gardes nationales, 
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el annaient de balons et de rom'ches le reste Je leul"s ci
toyens; l'arrondisseml'nl de Villefranche se levait tout entiel' 
a la voix de son sous-préfet, M. Silvaiu Blol, dont le tourage 
et l'activité ont surmonté tous les obstacles; lés gardes na
tionuux de Messimieux et de Thurins, encomagés par IcUl' 
chef de balaillon, repous~uient les bandes ennemies. Le 
maire de Calmire approvisionnait le fort Monlessuy. Les 
hahilants de Brignais opposaient aux tentatives des insurgés 
une contenance pleine d'énergie, et ceux de Couson, sans 
armes, dé8armaient les perturbalems qui avaient osé les 
assaill Í1'. 

On le voit; I'insurrection Iyonnaise a trouvé, dans les 
campagnes voisines, quelquefois de la faiblesse, jamais de la 
sympathie. Malhemeusement il n'en a pas ()té partout ainsi; 
dans un certain nomhre de villes, les affiliés des Droits de 
l'homrne ont essayé de soulenir leurs amis de Lron, et out 
révélé iiinsi le péri} immense qu'un reven momentané dan s 
ccUe ville pouvait faire couri1'. A Avignon, a Nime$, a Mar
seille, une agilation sourde et mena~ante annon~ait une e.l.
plosion terrible; et si la malle-poste avait manqué un jour 
de plus, la tranquillité puhlique était gravement compromise. 
A Clermont, a Grenohle, a Chalons, a Vienne, des émeutes 
ou des tentatives d'émeules présagent de plus va)ites soule
vements. L'émeute passe meme la frontiere, el Ferney sent 
le contre-coup de Lyon. A Arbois, la Répuhlique es! for
mellemellt pl'Oclamée. Enlin, a Paris et a Saiill-Étienne, des 
scenes de sang vienneut compléter ce drame lugubre, oil 
Lyon joue le principal personnage, et OU chaque yille de 
France semhle S'appI'eter a prendre un róle. 

A Paris, ce n'est qu'une tentative désespérée contre une 
garde nationale animée du meilleur esprit, cont1'6 des 
troupes nombreuses; la Répuhlique ne peut rien; c'est une 
prolestation en I'honneur de l'insunection Iyonnaise, rien 
de plus. 

Mais, a Saint-Étienne, jI n'en est pas de meme. La, les 
ouvriers 80nt nombreux et la force armée insignifiantll.U, 
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les associations poliliques el imlustrieIles ont fail lcu\" reune; 
le danger est done tres-réel ; el ce dange\" s'acc\"oit de toute 
l'infIuence que les trouhles de Saint-Jtlienne doivenl exercer 
sur ceux de Lron. Si la manufacturc d'armes ayait été 
emportée, la conséquence de ce désaslre aurait été incal
culahle; et quand on songe que ce dé sastre a failli al'l'iver, on 
éprouve le hesoin d'exprimer au général Pegot el a sa petite 
garnison, au préfet de la Loire, M. Sers, el a M. Dugat, 
sous-préfet de Saint-Ittienne, tous les senlimenls qui sonl 
dus 11 leur helle conduite el loule la reeonnaissance que 
méritc un'service aussi éminent. 

J'ai raconté eeUe lutle sacrilége que l'esprit de désordrc 
a provoquée el soutenue. Je veux réduire une derniere fois 
a leur véritahle valeu!' les assertions de ceux qui, apres avoil' 
dénaturé les causes de nos catastl'ophes, cherchent a en 
cxagérel' les conséquencep. 

A les entendre, Lyon n'est plus qu'un monceau de ruines. 
Soixanle millions, cent millions peul-etl'e ne suflironl pas 
pour indemniser les pl'opl'iélail'es des perles qu'ils ont 
essuyées. A les entendre, l'insul'l'ection, un moment com
primée, est prete a reparaitre plus menalial1Le et plus fu
l'ieuse; les ouvriers et les fahricauts, saisis d'une telTeur 
légitime, ahandonnenl de tous cOtés la cité qui ne peut leur 
offrir un asile paisihle, el ¡'industrie Iyonnaise doit émigl'er 
ou périr. 

Ces tahleaux sont tracé s par la malveillancc el accueilli~ 

parla peur. 
La vérité est que les désastres matél'iels ne sont pas aussi 

considérables qu'on le suppose. Des le lundi, pendant que 
les derniers coups de fusil étaient échangés a la· Croix
Rousse, j'ai parcoul'U ces l'ues encore hérissées de harneades, 
ces quais couverts de solduis, ces places gardées par des ca
nons. Alors c'élait I'état de guerre; les maisons occupées 
militail'ement, les bivouacs, la population prisonniere dan s 
les maisons, le hruit lointain du combat, tout rappelait a 
l'esprit les idées sinistres qui depuis se sont effacécs peu a 
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pt~u. Alors je comparais Lyon, apres les journées d'avril, 
ayec Paris apres les journées de juin, ou me me apres ceBes 
de juillet, el j'étais effrayé de la différence. En voyant, dans 
le quartier Saint-George et Saínl-lean, dans la grande rue 
de Vaíse, dans la fue Mercíel'e, dans les rues qui montent 
a la Croíx-Rousse, dalls la grande rue de la Guíllotiere, sur 
toutes les places du centre de la ville, des traces multipliées 
de la lutte, ces marques illnombrables de bailes et de bou
lets qui se détachent si bien sur les noires rnurailles de 
Lyon; en contemplant des ruines plus déplorahles encore, 
les rnaisons ébranlées par les pétards dans tous les quartiers 
de la vilIe et des faubourgs, et ceHes qui ont été íncendiées 
dan s la rue de I'Hopital, sur le quai du Rhone, a la tete du 
pont de la Guillotiel'e, je n'ai pu rn'empccher, moi aussi, 
de croire le mal plus grand Cru'il n'élait. 11 est vrai que dans 
ce mornent je ne l'aí pas évalué en francs et centirnes. A cOté 
de la pensée grande et terrible de la guene civile, il n'ya 
pas de place pour la rnesquine idée des indernnités. 

Mais depuis, les barricades se sont abaissées; les troupes 
sont rentl'ées dans leurs casernes et les canons a l'arsenal; 
le peuple est redescendu dans les rues; les magasins se sont 
ouvel'ls; les métiers ont recornrnencé a battl'e; les traces des 
boulets et des bailes ont disparu en grande partie; Lyon a 
repris sa physionomie ordinaire et, n'étaient les décornbres 
des maisons incendiées, on se douterait a peine que la guerre 
a passé par la. En meme lemps on s'est livré a une appré
ciation plus exacle el moins passionnée du domrnage, et l'on 
s'est accordé a regarder quatre ou cinq millions cornme une 
suffisante indernnité. 

Mon but n'est pas de discuter ici des queslions de droit el 
de décider si cette somme doit etre payée par l'État, ou si 
nous somrnes dans le cas pl'évu par la loi de vendémiaire 
an IV, qui met eette dépense' a la charge des communes. le 
ne me permettrai qu'une seule obsel'vation, c'es! que la que
relle vidée a Lyon n'est point une querelle locale; e'est la 
granrle querelle politique entre .Ie gouvernement conslilu-
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tioDnel el les partis extremes qui l'ont eonstamment atlaqué; 
c'est la querelle de juillet 1830 et de juin 1832.0r, a ces 
deux époques, les Cbambres ont jugé avec beaucoup de sa· 
gesse que Pal'is ne devait pas payer pour la France enliere, 
qu'il élait assez malbeureux déjil d'elre le théalre de la lutte 
sans qu'on en mit encore les frais a sa charge, J'invoque en 
i'aveur de Lyon I'aulorité de ces précédeots. 

Un mot, avant de quiUer ~e sujet, sur les reproches qu'on 
adresse a nos- généraux pour avoir fait lIsage de I'artillerie et 
des pétards, C'est une de ces déclamations banales qu'il faut 
réfuter une fois pour toules. Oui, sans doute, on a employé 
le canon, les obus, les pétards, pour épal'gner le sang des 
solJats. Oui, les généraux ont eu le tort de penscr que la vie 
de ces hommes, qui ont accompli avec tant de courage de si 
pénibles devoirs, ,'alait bien quelques pans de muraille, va
'ai! meme la vie des forcenés qui pensaient avoir trouvé daos 
Ce<! murailles un iOliolahle rempart. Permis a ceux qui oe 
voient de Fra.n~ai5 en France que ce qui combat le gouver
nement du pays, de refuser aux 50ldats qui le servent 
le titre de citoyens; mais noul!', qui pensons que, pour 
avoir eodossé un uniforme, on n'a pas perdu le droil de 
wmpter comme memhre de la grande association natiooale, 
si 1'on noua parle de dix maisoos hflllées, nous répondrons 
que cinquante hraves ont été épargnés. Malheur a ccux qui 
ne sentenbpas la force de ceUe réponse! 

J'ai exposé l'état matériel OU Ja révolte d'avril a laissé 
l.yon. La dispo.~ition des esprits es! plus iotéressante, mais 
8USD pina difDcile a apprécier. 

Si nous jetons les yeux d'abord sur ceHe das&e fort nom
breuse qui, sans pr..mdre directement part RD nlouvetoént, 
J 11 preté les mains, ¡'est intéressée au succes des ¡nsurgés, 
et n'aUendait qu'une chance favorable pour s'assoóer a leurs 
effortll', nous la verrons plus furíense q'l'humiliée. Elle forme 
miUe projets extravtlgants de vengeance. Les ouvriers memes, 
que l'expérience de février avait complélement dégotités des 
a.~socjati()ns et des intl'igut's, se rallient momentanément it 
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leurs freres, parce qu'illeur semble que la classe tout entiere 
vieot d'étre raincue, el leur orgueil de héros de novembre 
est blessé par celte idée. II y a done une fermentation tres
grande dans celte partíe de la population ; fermenlation iné
vitable apres un tel échec. Ce sont des plaídeurs qui mau
dissent leurs jugf'S; on leU\' donne vingt-quatre heures ale 
palais; a Lyon, ce n'est pas trop deleur donner un mois. 

Il faut sans doute aUt'ibuel' aux folles menaces de ces ou
niers les craintes non mojns insensées auxquelles sont en 
proie un grand nomhre de fabricants. lis ne réftéchissent pas 
a l'impos~ibilité d'une tentative sérieuse, au moment ou la 
garnison est triplée, ou, d'ailleurs, le parti est vaincll, ta 
société dissoute, les chefs en fuile ou prisonniers, el une 
partí e des at'mes enlevée. Malgré tous ces motífs de sécurilé, 
ils ajoulent foi aux con tes les plus ridícules : c'est un projet 
de désal'mer tous les postes el d'enlever les autorités pt:ndant 
la nuít; e'est un dépot de fusils; c'est une fabrique de car
touches. L' exéculion est fixée au 26, {luis remisa au 28, puis 
indéfiniment ajournée; et cependanl heaucoup de personnes 
quiltenl la ville et vont atlendre il la campagne, ou meme a 
l'étranger, ¡'issue d'une crise qu'eHes croier¡t imminente au 
Ijeu de la regal'der comme terminée, 

Maia cel effet, comme le précédent, est peu durable de sa 
nature, Pour /lui se rappelle les tefl'eurs si vives et si pl'O
longées qui suivil'ent la catastl'ophe de 1831, ces nouvelles 
tenems ne paraitl'ont pas incurables. Je Buis assuré qu'elles 
feront bientOl place au senti~ent de sécul'ité que la pl'olon
gation de la paix publique amenera incessamment, et dont la 
défaite des partisviolents, la dissolution définitive descoali
tions industrielles ou poli tiques et la prospérilé commerciale 
qlli doiten résultcl' garanti&sent l'affermissement et la du.rée. 

Plul au ciel que nos dernicl's lroubles n'eusBent pas eu ... 
d'aulre conséquence fdcheuse que I'initation des uns el la 
fl'ayeur momenlanée des mItres! lis ont donné une nouvelle 
force a ce besoin exclusif d'ordre et de repos qui doi! surgir 
nécesslliremenl de nos désordl'es el de nos souffrances sans 
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fin. Peut-etre s'étonnera-t-on que je sígnale ce sentirnent si 
légitime comme un dangor pour le pays. Mais, si je me fais 
gloire d'appartenir au parli du juste milieu, c'est pour avoir 
le droit de repousser tout principe exclusif, 'c'est pour voler 
au secours de l'ordre quand la liberté occupe seule tous les 
esprits, au secours de la liberté quand on ne pense plus qu'a . 
l'ordre public; e'est pom' ne pas sciruler la devise de notre 
drapeau. Oui, je le répete, ceci est plus gmve qu'on ne l'ima
gine : achaque émeute, I'indifférence en- rnaliere poli tique, 
ceHe gangrene du corps social, fail qucIques progl'es nou
veaux; les partisans de la l'épressioll a tout prix deviennenl 
plus nornhreux et plus mena~ants. 11 n'y a pas de violence 
de la pr~sse, pas de désOl'dre des rues qui n'enleve a la véri
table liberté quelqu'un de ses anciens défenseurs. EnCOl'e ulle 
insurrection, et bien des gens seront prcts a sacrifier la liberté 
de la presse, la liberté individuelIe. Encore une insu1'l'ection, 
et les coups d'Élat seront réclamés, el un 18 hrumail'e 
sera possible, et un gouvernement militaire pourra s'établir. 
Alors les modérés J'aujourd'hui se montreront peut-élre 
plus fidcles a leurs principes, plus énergiques et plus pas
sionnés pour la défense des liberlés publiques, que ceux qui 
les accusent de tiédeur, 

11 n'est pas probable que nous eh venions jamais la; les fae
tions; partout vaineues, ne tarderont pas a disparaltre enlie
rement. J'en ai la ferme conviction : la bataille électorale 
sera gagnée comme la hataille des mes; l'opposition violente 
posera les armes et des 101'8 ce paroxisme d'ol'dre public 
qu'elle seule excite s'apaisera' natul'ellement. Mais j'ai dti -
te signaler ; je rai díi surtout en parlant d'une ville qui est 
livrée plus que toute autre a ce genre de préoccupations. 

Pour ne parler que des conséquences qui intéressent spé
cJ.alement la ville de Lyon, il est impossihle de ne pas voir 
que les demiers événements l'ont enlin délivrée des souvenirs 
de D<l'Iembre 1831, de ecUe menaee pel'pétuelle, de celte 
épée de Damocles qui, depuis deux annécs, lui in!el'disait 
le reposo lis OIl! porté le eouJl morte! a la Suc/lité mutuelliste 
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et a celle des Droits de l'homme, qui al"aient mission de S'<lgilCI' 
lOUl' a tour. lis I'ont préparée a repousser avec plus d'éncrgie 
toute lentative nouvelle de soulevement, paree qu'ils ont 
appris it tous les habilants paisibles eeqll'il en emite de lais
ser envahir la maison qu'on habite par les ba·ndcs des I'é
mltés. 

I1 ya plus: quoique la question industriclle n'ait pas été 
direetement engagée dans la lutte, elle en a sentile conlre· 
coup, et I'on doit s'l'n féliciter. Je m'explique le mal qui 
tmvail!e la fabrique de Lyon; c'est !a concurrence des fa
briques étrangcl'es qui produisent les tisslls unis aussi bien 
qu'elle et 11 meilleUl' mal'ché j pour r~sistcr, il fallait haisser 
le prix de la main-d'oeuvl'e, Mais celte h,aisse n'était gllcre 
conciliable arce I'existence des ouuicrs dans une grande 
"i\le olI les d,:pcnses sont multipliées. Avant de se n:soudre 
a s'étal¡!ir dans les ~'ampagnes, les ounicl's ont essay'~ de 
Mfendl'e It'UI's salaires par le tarif. Nous avons suiri telle 
gl'ande expél'ience dans ses trois crises principales, en no
vembre 1831, au consl'il dcs Pl'Ud'hommes, et au mois de 
féVl'il'r 1834. La (l,~monstration a été compiete, et Je~ dcl'
nieres affail'l'S ]'out encorc coniirmée en l'cndant désormais 
impralirahles les coalidons politiqul's el industl'ie1les, Aussi 
a-t-on dériJemenl l'cnoncé au lal'if. Cela est si nai que 
l' Écho de la fabriqup, qui en ,'tait le champion, vicnt de 
lancel' un prosp(~ctustout l'empli du scnlimC!ll de sa délresse; 
il a demandé it ses arnis les qllnlrc mille franes qui lui sont 
néccssairei p:ml' fOlll'l1ir un cauliOlIllCllIellt, et se donncr 
aill~i le dl'oit de lraiter les qUl'stions poliliqucs san, lesr¡uelles 
il nc poulTail suhsistcl' quiuze jours, Pelsonne n'a réJlolldu 
a ce! appd; le tarir cst hien mol'l; i 1 [le penl rcssllsci lel' 80llS 

aucnDe forme. 
Mais ce n'est la qu'une solulion négali\c. 11 fant encore 

trolll'er le moyen de diminllcr les frais de fahl'ication, Déji.t, 
a\ant les derniel's é\'énements, bealll'oup tl'ütelil'l's s'litaicnl 
l'lahlis dans les comlllUlles rurales r¡ui a\'oisinl'lIt Lyon; dc
¡mis, celte émigralioll ('st d""Pllue plus géll!:1 ;¡J('; ¡Iest m~me 

T. lIT, ~'2 
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question, a ce qu'on assure, de fonder hors des mUl'S de 
Lyon des manufactures comidérahles. V(liJa, j'ose le dire, la 
seule issue possible de ces interminahles débats. A la cnm
pagne, la vie est moins cl!ere, et les ouvriers trouveront d'ni!
leurs, dans quelques occupalions agricoles, le supplément 
qui leur manque ici dans la saison du ralentissement des 
travaux. Dans les grandes manufactures, le chef d'atelier dis
paraill'a, el les frais généraux de fabrication seront diminués 
par la suppression de ce rouage inutile . 
. le sais qu'a la Iribune l'émigralion des ouvl'iers en soie a 

été déclarée imp03sible. J'ai une excellente J'éponse a faire: -
c'est qu'elle a lieu; elle a lieu sans diflicullé, paree que la 
division du travail, qu'on cite comme un ohsfacle, n'est nulle 
part moins grande que dans la fabrique de Lyon. Aussi tons 
les villages dI! dépal'tement du Rhone relentissent du brnit 
des métiers; une grande partie des étoffes unies ell sortcnt, 
el eetle tendance, qui s'est manifeslée depui5 plus d'lIn nn, a 
1'e<;n, des tronbles dn mois d'avril, une nouvelle et snlutai1'e 
impulsion. 

QU'Oll ne peuse pas au reste que la viIle de Lyon, ainsi 
abandonnée par une partie de ses hahitants, doive pel'drc de 
son importance el céder a une autre cité le rang qu'elle oc
cupe aujourd'hui j heallcoup de gens pl'édisent 5'1 churc: 
moi, je lui prédis au contrail'e le plus hrillant avenir. 

Ceux de ses ouvriers qui s'étahlirollt dans la eampagne ne 
pourI'(lnt s'éloigner henucoup; leurs relati(lns avec les fa
hricants sont trop multipliécs pour pennellre une IOllgue 
séparation. Ainsi, les villages se peuplt'ront d'ateliers, mais 
seulcment les villages voisins, qui devienuronl ajnsi les fan· 
bourgs avancés de la grande métropole industrielle. Dans 
eeUe nouvelle position, la fabrique. des tissus unis pOllrra 
lulter a vantageusement contre la concurrence étrangere el 
ramener a Lyon bcaucollp de commandes qui l'ahandon· 
naient. La sécurité produite par eeUe nouvelle pl'Ospérité 
réagira 11 son 10111' sur elle. Garantie par les mesures de 
l'administration, par le désarmrmenl des COmmllI1eS qui 
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ont livré des fusils aux rehelles, par l'expulsion des étran
gers turbulents, par les renforts envoyés a la garnison, elle 
sera complélée par une organisalion plus puissante de la 
poliee locale et par sa concentralÍon aux mains du préfet. 

Vienne alors le chemin de fel' de Lyon a Marseille ; vien
nent la réunion des Brotleaux el ¡'affl'anehissement du Ponl
Morand, et un nomeau quarLier plus important et plus 
riche v¡endra eompenser amplement ce que d'autl'es quarliel's 
de la vi\le pourront avoir perdu en population. Lyon descen
dra de FOUloviel'es el de la Croix-Rousse; il sorlira de ses 
rues noires et étroiles pour s'étendre a l'aise dans la pres
qu'ile de Perrache el dans la plaine des Brotteaux. A Per
rache, le chemin de fer de Saint-ELienne conlinuera 11 ap
porter tout ce commerce de houilles, toutes ces industries 
qui travaillent le fer el emploient le charbon, toutes ces 
usines enfumées qui en ont déjit pris possession. Aux Brot-

o teaux, le chemin de fer de Marsei\le achiwera de cl'éer un 
immense commerce d'entrepot. Voyez cetle file non intel'
rompue de chartettes proven\(ales qui transportent a Lyon 
les produits qu'il doit dislrihuer dans toules les direetions; 
jetez ensuite les yeux sur la carte et chel'ehez une vallée qui, 
de la mel' Méditerranée, pénMre dans le eomr de l'Europe; 
vous ne trouvel'ez que la vallée du Rhone, el e'est 11 Lyon 
seulement qu'elle se bifurque; e'est a Lyon que la grande 
J'Oute eUl'opéenne se divise en trois ehemins, I'un gagnant 
Paris, I'au[re I'AJlemagnc ct le lroisicme la Suisse. Quel 
1'61e joueraient Mal'seillc et Lyon si le ehemill de fel' projeté 
faisait affluer sur celle ligne unique tont le commel'ce du 
nord avec le midi ! 

La eslla deslinée de Lyon. L'industrie des soies ne l'alJan
nonnera pas sans doute; mais, dlit-ellc I'abandonner, sa 
grandeur sUl'viuait a celte perle; l'avenir lui destine des 
eompensalions irumcnse~ et sa prospérité ne péril'a paso 
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