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La rc5volution de 1789 a plutot déplacé le pou- 

voir politiqiie qu'elle n'en a changé la nature. 

Alars comine aujourd'hui , le gouvernement dis- 

posait seul des ressoilrces du pays ; une armée 

soldée relevai~ de lui ; la justice, sauf quelques 

exceptions saris importance, se rendait en son 

nom : ses revenus étaient le produit de taxes di- 

rectes ou d'impbts sur la consommation : I'action 

du souverain sur les sujets s'exercait comme elle 

s'exerce de nos jours, sans intermddiaire ; seule- 

ment la souverainete est passée dans d'autres 

mains ; elle est devenue le patrimoine non d'une 

famille, mais du pays. 

~ ' É t a t  se résumait dans une unité pirissanie 

qiii dirigeait toutes les forces de la sociGtd, sans 

etre arr6tée par aucun obstacle. L'ancien régime a 

16gud au nouveau cette ornnipotence. La rdvolu- 

tion n'a étE stahle que pour avoir eu ses racines 

dans le passé : l'instantané , le suhit ne durent 

gukre. Elle a donné une sanction définitive i une 

wiivre commencée depuis hiiit si&cles. 



Cependant, si, au lieu de pénétrer au fond des 

choses, on n'en aborde que la superficie, il sem- 

blera que tout ait Bté 1)oiileversd : avant 1789, il 
n'est question que de fiefs , d'hommages , de sei- 

gneuries ; le vocahulaire du xrrie sikcle est encore 

en vigueur, el qui se bornerait lire les traitds de 

jurisprudence croirait voir la féodalitd subsistant 

au xvrlre si6cle. 

11 était arrivé ce que l'on voit souvent dans 

l'histoire, les mots avaient plus résisté que les 

choses. E n  effet, rien ne rappelle moins l'indi- 

pendance féodale que la monarcliie de Louis XIV 
et de Louis XV; iout pliait devant elle, et les 

grands seigneurs n'avaient d'autre force que celle 

qu'elle voulait leur preter. Ces anachronismes 

dans les mots rie frappaient pas les contemporains; 

des modifications successives 6laient pass4es ina- 

percues, meme de leurs auteur-s , et c76tait grave- 

men t qu'un mrigistrat pbilosoplie, Malesherbes ( i), 
citait a u  siecle de Montesquieu el de Voltaire les 

ordonnnnces du Franc Clotaire Icc. 
La société était renouvelée; inais, comine le 

changement n'avait pas d e  systdliiatique , qii'il 
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ri'avait pas urie date certaine, on aimait ?i croire 

que les droits de Louis XVI etaient ceux de Clovis 

et de Philippe-Aiiguste. La vanité se repaissait 

de ces illusions (1) ; ces déiiominations suran- 

iiées, sans &re assez puissantes pour embarrasser 

le goiivernement, l'etaieiit assez pour &re oppres- 

sives. Les rappnrts,des citoyens entre eus  étaieiit 

ghrids par des prbjugés législatifs, contradiction 

vivante des lumikres du temps. Enfin, i la des- 

truction i,éelle d u  pouvoir féodal avaient survécu 

quelques débris rple lcur isolement faisait remar- 

quer, ct qui soulevaient les haines populaires ; les 

priviléges conservés aux gentilshommes n'abou- 

tissaien t qii'i les rendre odieux et Iie les faisaient 

pas assez forts pour se défendre. 

La rdvolution a agi d'une toui autre manidre : 

il ne lui a pas suffi que le pouvoir exclusif de la 

noblesse n'existat plus en fait , elle a d6clar6 que 

le nom meme en serait e(ljc6.11 se peut que, plus 

tot, le tiers-État etit été obligc! i garder quelqiies 

ménagenicnts; mais ses ennemis, pour lui résister, 

ne s'appuyaient que sur des fantomes. Cette des- 

truction d'un pouvoir imaginaire a soulevd une 

[i) B«iilainvillieis parle cncorc clc. s14ets dc l n  nol>lesse. 



opposiiion que n'avaient pas renconiree les rd- 

formes bien plus réelles de Charles VI1 et de 

Louis XIV. Les hommes tiennent plus i leurs 

pr&jug&s qu ' i  leur puissance. 11 y avai t longtemps 

que le polythGisme, miiié par les philosophes, 

n'dtail plus qu'un voile transparent pour l'in- 

crédiili td g$nérale, quand le chrislianisme s'éleva . 
La nouvelle religion ranima la vie de l'ancienne, 

qui prodigiia sa rivale des persecutioiis Bpar- 

gnées i de plus dangereux ennemis, 

Loin de nous l'idée de rabaisser le mérite du 

xvirIe siecle : jusqu'i lui la socidtd, dans sa marche 

progressive, n'avait fait valoir qu'un principe, 

1'BgalitB ; il l'a conscic~-Ge et d6gagée de  cet entoii- 

rage de restrictions, legs des temps barbares ; mais 

i l  n'a pas voiilu que l'dgalité fiit dans la servitude, 

et le preniier i l  a proclamd la liberté. 11 n'y eut 

plus en France qu'une nation, et une nation sou- 

verainc. La France et 1'Europe vivront longremps 

sur ces idées, tant que les condilions actuelles de 

la société rie seront pas modifiées. C'est 15 une 

gloire immense, siirtout lorsqu'on songe que la 

Consiitiiante ne s'est pas bornde i des cihstractions, 



mais que toutes les institutions ont été rdformdes 

par elle en ver111 de cette thdorie. 

Les auteurs de ces grands changements ne sont 

pas encore toiis disparus, et iious n'avons déji 

qu'une connaissance confuse et incomplete de ce 

qu'ils ont fait. Captivés par la grandeur des dvh- 

neinents, les historiens de ce tte époque célebre 

ont oublid de ddterminer leur point de depart. 11s 

avaient hite d'arriver ?i ces rdcits dramatiques oU 

I'hcrivain fait passer dans l'ame du  lecteur une 

6motion pnrtagée, et laissaient négligés deri.i&t-e 

eux des détails arides silr les finances et l'adminis- 

tratioii. Cette laciirie se fait sentir dans les meil- 

leurs ouvrages. 

E n  effet, la révolution ne s'est annoncée que 

comme iine réforme des abus dénoncés depuis uo  

, sikcle : d6crire ces institutions , en indiquer 1'0- 

rigine, les développements successifs, voir si l'es- 

prit novateiir n'y avait pas ddji péndtt.6, rnettrait 

chaciin en dtat de prononcer en connaissance de 

cause. Un te1 travail, s'il élait fait avec consciente, 
jetteilait peul-etre quelque Irirni6r.e sur la pold- 

inique des deux partis qui se sont fait une arme 

des ~vhnenie~its de cette 6poqiie. Notre sympaihio 
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est acquise I'un d'eux; mais nous le croyoris 

trop juste et trop fort pour avoir besoin du men- 

songe, et la sincéri té de riotre conviction sera le 

gage de notre impartialité. 

L'histoire s'offre 5 nous soiis deux points de vue 

divers : on peut se donner le spectacle des faits 

brillants, des batailles , des guerres , des grands 

hommes, de la vie exlérieure d'un peuple; ou bien 

s'arreter A considérer la constitution de la société 

en elle-meme, les phases diverses qu'elle subit eri 

traversarit les évenements. Cette derriikre indthode 

a pour elle la brikvetél et l'unité : des person- 

nages qui se succ6dent avec rapidité sur la sckiie, 

sans qu'on ait 2i peine le ternps de les distinguer 

et de les reconnaitre, elle en substitue un toujours 

vivant, toujours agissant, le peuple meme dont 

elle s'occupe. C'est un drame immense auquel le 

lecteiir s'intéresse, parce qu'il voit l'action naftre, 

se ddvelopper et marcher vers un dénouement. 

L'dcueil A &viter, c'est l'ignorance des faits réels, le 

vague des iddes et les jugemeiiís pr&cipit&s. Une 

Iiistoire parfaite serait celle qui réunirait les 

riyantages des deux méthodes; mais cette perfec- 

tioii est-elle possible? nous ne le pensons pas. Que 
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l'gcrivain introduise dans iin récit ddtailld ces 

études minutieuses sur la marche du goiiverne- 

ment; en vain seront-elles dans l'ouvrage, elles 

gchapperont aiix yeux du lecteur. Les dvhnements 

de cette histoire intdrieure seront perdus dans la 

narra tion genérale ; trop d'intervalle les separera 

les uns des au tres pour qu'il soi t possible d'aperce- 

voir le rapport qui les unit. 

L'ensemble d'un le1 travail est au dessus de nos 

forces. Dans ce vaste sujet, nous avons choisi la 

partie la plils Iiorn&e et la plus aride : la fiscalité 

de l'ancien regime. Le lecteur nous pardonnera si, 

passaiit i colé des plus graves questions, nous ne 

nous somines pas toujours renfermd daiis les li- 

mites étroites de notre sujet : rieii n'est icolé ni 

dans le priss6, ni dans le prdsent. 

Ces recherches prendront un intér-et bien plus 

vif que celui de la curiosite si l'on veut refi6chir 

que leiir histoire est celle du peuple : la portion 

la plus nombreuse de la société n'a longtemps pris 

part aux évenements que par ses souffrances ; les 

geiltilshornmes , le clergé , élaient seuls sur la 

sckne, ils avaienl la gloire, la puissance ; mais aii 

tlcsso~is étnient ces bonnes gelis qui cullivnictzt les 
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terres avec le bétail dont ils sor~Ztienr(i) kre  gnr- 

nis; les classes pauvres et laborieuses, comme les 

animaux, étaient une propridté ; si elles n'eussent 

ciontribué i la richesse de leurs maitres, A peine 

soupconnerait-on leur existence. Les seigneurs et 

les rois ne songeaient elles que poiir les exploi- 

ter; leurs droits et leurs devoirs politiques se ré- 

sumaient dans ce mot : payez! Les détails de fi- 
ilance et d'administration pourront donc seuls 

nous révéler l'état de cette masse populaire sans 

nom dans l'histoire, et nous permettront de suivre 

les progres lents qui l'oiit élevée au niveau de ses 

anciens maitres. Nous espérons faire voir que les 

modifications successives de l'impbt et de l'admi- 

nistration n'ont point étd aillitraires; qii'clles ont 

dtd relatives aux changements de la societé. Peu 

i peu, de nouveniix-venus prenaient rang dans les 

classes BclairGes ; Iri royaut6 laissait le l y  pe féodal, 

et le remplaqail par la mngistrature de la natiori 

renoiivel6e. Le peuple et le roi oi-it longtenips 

marché de concert , s'enrichissant de con- 

quktes muluelles faites sur un ennerrii coinrnun ; 

riiais quand enfin il ri'y eiit plus en Francc que 

( 1  ) Mc'rnoiic~ d~ J'illeroi . 



deux choses, un souverain et un peuple, l'hostiliié 

remplaca la concorde, et les deux pouvoirs deve- 

nus rivaux se disputhrent le cliamp de bataille. 

Ceite revolution gradilelle, qui a elevé les serfs 

d u  moyen-Age, non yas seulement i 12 franchise, 

inais au  poiivoir, est ce qui distingue la cirilisa- 

-tion moderne de l'ancieniie. Dans I'antiquiré, les 

esclaves sortnient quclquefois de la servitude, 

mais pour etre remplacds par d'autres : les indivi- 

dus dtaient affranchis ; la population esclave, 

,jnmais. 

La lutte du  peuple contre la noblesse remplit 

I'liistoire roniaine ; niais i l  ii'est pas question de 

ces hommes, dont le nombre dépassait celui de 

leiirs maitres , qui travaillaient pour eux, qui les 

riourrissaient : ils Gtaient hors de l'humanité. Dans 

1'Europe chrétienne, au contraire, la civilisation a 

marché en oiivrant toi~joiirs ses rangs, et peu i 

peu toiis ont dté appelés i jonir de ses bierifaits ; 

les fails qui jeitent quelque lumikre sur un si grand 

rds~iltat ont donc leur importante, surlout aujour- 

d'htii que In sociéld , dans sa halte momentanée , 
sonde d'un ceil inquiet les profondeiirs de Yavenir 

ou elle va s'engager. 
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Sous le rapport plitique, ce fai t a une iinpor- 

tance égale : il semble qu'une loi fatale attache la 

ddcadence A tout ce qu i  a brillé ; que les races les 

plus belliqueuses, les plus vives, s7ab$tardissent ; 

enfin que les nations comme les hommes aient 

leur vieillesse; elles ne peuverit se régdndrer qu'en 

prenant ailleurs la seve et la vigueur qui leur 

manquent. Mais autrefois c'dtait nvec du sang 

qu'elles payaient cette vie nouvelle. 11 a fallu que 

des bordes de Barbares conquissent 1'Europe ro- 

inaine poilr que celle-ci retrouvat ces vertus ~ i -  

riles sans lesquelles un peuple n'existe pas. Dans 

les temps modernes, la socidté s'est renouvelée 

elle-meriie; quand les classes qui se troiivaient i sa 

tete ont été énervées, elle s'est rajeunie en s'asso. 

ciant la portion du peuple laquelle l'enivrement 

et les ,jouissances du pouvoir Btaient inconnus. 

'L'expérience di1 X V I I I ~  siCcle a prouvd que l'éner- 

gie nationale se retrempait aessi forteinent dans 

une classe que dans une race iiouvelle. Ainsi donc, 

j le bien prendre , l'histoire de notre pays est 

son début. Le r6le de 1'ancienneFrance a ét6 achevé 

en I 789; mais la France nouvelle, celle qui date 

de cet te épocliw, a devant elle une longue carrikre. 



JJa repuhliqiie et l'empire n'onl étd que ses pre- 

miers pas. 

Notre tiche est difficile et ingrate, les docu- 

iilents 6taient rares sous l'ancienne monarchie qui 

11c rendait de comptes qu'i elle-meme. L'ordre 

Eiabli pnraissait tellement riécessaire, qii'il n'était 

gukre l'objet de la curiosité : nous nous efforcerons 

de faire un seul corps de rdvélations éparses. Si 

qiielques personnes trouvaient plusieiirs parties de 

notre travail incomplhtes, nous leur rappellerions 

que notre intention n'a pas ét6 de faire un  traité 

sp6cial. sur chaque matibre, mais seulement un la- 

bleau ge'ndral qui comprit les principaux objets. 

L'ancienne France appartient diJsorrnais A la spé- 

culation , et non a la pratiqiie ; ses finances, sa lé- 

gislatioii doivent etre l'étude de l'historien plutbt 

que celle dir ,jurisconsulte et de I'administrateiir. 
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L'ORIGINE DE L'IMPOT. 

CHAPITRE PREMIER. 

. . 
Sa nécessid. -Elle régularise la vio1ence.-La souveraineté 

devient privée.-Dudroit de guerre et dudroit de justice. 
- Du service inilitaire. - Gonfusion des lois politiques 
et des lois civiles. - Du drhit civil. - Les lois person- 
nelles deviennent rtrelles. -Tmis classes d'hommes en 

France. - Du droit de propriété. - 11 n'est pas absolu. 
- Droit de tes.ter.- Droit d'ahesse. - Influence de la 
religion sur la 1égislation.- Douaire. - Communauté. 
-Pr&t i intérkt. -De la procédure. - Combat judiciaire. 
- Appels. - Revenus attachés i la juridiction. - 
Ainendes. - Confiscation. - Des aides légales. - Du 
poilvoir roya1.- Sa faib1esse.- Du peuple. - 11 est en 
dehors de l'action politique. - Sa condition. 

La féodalitt! a succédé la barbarie : l'époque 
prkcise de cette révolution a engendré bien des 
systhmes et n'a point 6té determide ; il est pro- 
bable ,que le changement eut lieu peu 2 peu. Les 
anciennes coutumes germaines , les débris du  
droit romain, lec rapports nés de la conquete et 

1 







et dans celiii qui commande et dans ceiix qui obdis- 
sent; maitres et sujets étaient plonges dans la meme 
ignorance. 

Les ravages desNorimands, en rdv6lant l'impiiis- 
sance royale, avertissaient chacun de se prot6,oer 
soi-meme; la sociét6 eut donc pdri, si elle ne se fUt 
fractionnée et si cliacune de ses fractions n'eUt 
possédd les pouvoirs ndcessaires pour suhsister. Ce 
niorcellement est laloi indvitable de toutes les civi- 
lisations i leur ddbut. La GrBce, Rome elle-meme, 
destinée h une telle fortiine, n'ont 6th dans l'origine 
que les centres autour desquels se sont agglomdrés 
de petils États indépendan ts. Les efforts des trois 
grands hommes qui se sont succ6dé dans la famille 
c a r l o v i n g i e n i r o n t  pu fonder un ernpire; ils 
avaient pour eux leur génie, contime eux 1'Etat so- 
cial; & la longue, une influence passagQe devail 
céder ?i une cause générale. 

AprBsCharlemagne, onnetroiiveque la barbarie, 
c'est dire le regne de la force irr6gulibre; le ré- 
gime féodal accepta la force, mais la sournit i de 
certaines rBgles. Ainsi, par exemple, le droit de 
guerre, tradition germaine ( i ), ne fut pas cnlevé aux 
gentilshommes. 11 y eut des principes , des limites 
posés l'exercice de ce droit antisocial; on peut 
en voir le detail dans Beaumanoir. 

Un gentilhomme entrafnait dans la guerre non 

(1) Suscipere tam inimicitias seu patris, seu propinqui q i i n r n  

amicitias necesse est. Tacite. Germ . 
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seulement sa famille, niais encore ses amis (1); la 
guerre n'était pas permise entreles freres germains, 
non pas 3 cause des liens du sang, mais parce qu'ils 
avaient la meme famille et que les parentsn'auraient 
su de que1 cbté se ranger; lesfr6res non germains, au 
contraire, pouvaient se guerroyer (2) ; on prit plu- 
sieurs précautions pour qu'il n'y eiit pas de sur- 
prises : undélai de qiiaraiite jours fut donné ?í tous 
ceuxqui n'élaient pas présentsau fait,ouaux paroles 
de défi, origine de la guerre. En  fin, le seigneur pu t 
obliger l'iine des parties, sur la demande de l'au tre, 
i conclure avec elle une trhve ou une paix. Par cela 
seul qu'une chose mauvaise en elle-menie n'est plus 
laissée aux caprices individuels, elle tend i se res- 
treindre; q ü a ~ - - i t ~ ~ ~ ~ ~  des mpports 
généraux eiitre les honirnes, il faut bien qiie les 
idées naturelles d'equité se fassent joiir, puisque 
c'est la seule loi commune. Ainsi la fdodalitc! a 
fait un grand bien en introduisant les formes de la 
justice dans la violente. 

Aucun gonvernement n'est possible s'il ne peut 
se défendre contre ses ennemis et rendre la justice 
i ses sujets. Dans les soci6tés primitives, ce sont 
presque les seules at tri bu tions essentielles : juger 
et conduire les hommes i la guerre est le rble des 
rois d'Horn6i.e et des harons du moyen-ige ; 

(1) Piiet l'on voii qiie li gentilhoiiine cliieent en gnerrc poiii. le 

i.1 de leiirs amis. Beaiimanoir, püge 302. 
( 2 )  Benumn~ioii, page 300. 



l'une et l'autre fonction a pour Lu t la paix , soit 
au dehors. soit au dedans; le droit de justice et ce- 
lui de guerre fut donc d&rolu aux seigneurs reprd- 
sentant les petits États fdodaux : mais des États 
sans étendue ne se distingi14rerit pas des propridtds 
privdes. Cette confusik des lois politiques et des 
lois civiles est le caractdre spdcial du gouverne- 
menl féodal; elle a fait longtemps partie du droit 
public de 17Europe. Si le pouvoir souverain est 
tombé si souvent entre les mains des femmes, si 
les mariages ont tant de fois changd le sort des 
peuples et les rapports des Erats, c'est que la 
souverai~ieté ne rappelait pas cine rnagislrature. Le 
roi lui-m6me n'était que le prop~idtai~e d'un plus 
grand fief, 7. 

Chaque bnron éxait souverain dans sa terre , i l  
avait le pouvoir ldgislatif, le droit de justice, le 
droit de grice, le droit de monnaie; ce pouvcjir 
erait mkme si ahsolu entre les inains des vassailx 
qu'ils pouvaient le déléguer (1). Chaque baronnie 
avait done en elle-meme tou t ce qui constitue une 
société; cette pelite socidté elle-mkine se subdivi- 
sait; le baron n'avait pas une autorid entitire sur 
ses vassaux : ils lui devaient iin service militaire, 
mais ce service élait limite dans sa durée el varia- 

<c) Concedo ctiaiil monacliisdiielluni suuni e l  snrigiiinccn ct 1ali.o- 

iicin. Cliart. d e  r 149, c i t .  par Duc . ,  ~ o c .  Sanguis. 
Dans une aictre cliartc. le comte d'Anjnii donat pi;edi;i ouin s;cti- 

guiiie ct 1;iiroiic. Ibirl. 
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ble selon les liefs ; quelquefois il s'étendait A tous 
les cas de guerre, quelquefois il n'était exigible y ue 
pour la défense du sol (1). Le seigneur rendait la 
justice; mais ses I-iommes devaient concourir au 
jugement. Les vassaux devaient une aide au sei- 
gneur dans certains cas; rnais ces cas Btaient ddfinis 
par les coutumes; en un mot, dans les rapports 
des Imssesseurs de fiefs entre eux, le pouvoir ab- 
solii ne se trouve nulle part. La société feodale est 
la sede qui ait reposé sur un contrat. Ce contrat 
se renouvelai t A chaque rnu tation par l'hommage. 

Le seigneur s'eiigageait envers sor1 vassal 
coinme le  vassal envers lui ; ainsi la foi meritie 
entrainait pour tous les deux la perte du fief (2). 

Le vassal ne-p5l tz rppder -son  -seigneur sans 

(1) I n  rxprditioncm ve1 exercitcm nunquam ibunt quin eadem 
iiocte revertantiir a d  sedes soas. Cliarte cit. par Duc., voc. Hostis. 

Ita r~uod homines terrae cum rege i rco t ,  sed ipsa nocte redirent , 
iiisi pro nmore pliis rcmanerent. 

Quelquefois le servicc militaire n'était d h  que pro patria recupe- 
randa. Dons d'autres coiitiimes, il s'e'tendaiti tous les cas d e  guerre. 
Diic., ibzd. , 

Et ainsi li homes coustumiers des chevaliers si doivent aux horons 
leurs chevaucliiées, si les doiveut el  corps d u  chltel  a u  comrnan- 
dement di, baron . Établis . de S:iint -Louis. 

E t  libers ne les doit mener e n  lieu dont on ne puisse revenir jus- 
qu'au soir, ct  se li sirc le voloit mener si loin, ils n'iroient pas se ils 
3 oloient. l l id .  

Les e'vdqiies L:taieiit souniia aii di-oit d'ost. Ibid. 
(2) "oul aiitniit li hons cloit i son seigiieiir de foi e t  de loiautc'liour 

le reson de son koumngr, toiit aiitant l i  sue en doit i son lioiimc. 
Iicaiiinnnoir, p .  31 l .  



renoncer A sor] fief; Ie seigneur ne pouvait 
appeler son vassal sans renoncer A son hommage. 

La féodalité avait essayé de prévoir par avance 
les devoirs du souverain et du sujet; polir éviter 
toute volon té arbitraire , elle avait tout immobi- 
1is6, meme les charges (1). Les comtes d'Anjou 
dtaient sénéchaiix hérdditaires de la couronne; 
les sires de Joinville 1'8taient des comtes de Cham- 
pagne. Ces fonctions , d'abord domestiques, 
avaie~it pris ilne haute imporlance : elles don- 
naient la premiere place i l'armge , le droit de re- 
cevoir les homniages, de rendre la justice. Ainsi 
le souverain dtait cjbligé d'exercer une autori te 

déjk boriide par des lieutenants qu'il ne nommait 
pas et pmsqu~arís~puissantSgUeIiif;  le principe 
de la propriétd envahissait lout, !es femmes meme 
furent juges et arbitres (2). 

Comme cette dpoque les lois poliiiques 
etaient les in6mes que les lois civiles, il est im- 
possible de les isoler les unes des autres. Le ta- 
bleau abrdgé que nous allons eii donner aura 
nierne cet avantage qu'il nous expliquera toiit 
l'ancien droit de la France ; quand les principes 

(1) Ducange, voc. Senescallus. 
L'office de cuisinier e'tait hérdditaire dans le couvent d'brgenteuil. 

11 fallut que l'ahbé de Saint-Denis régldt les droits clu cuisinier et 
<le scs liéritiers siir les plumes dcs oies, les queues de poissons. A i i  
xvriC siEcle,il y avait encore uncoiivent dont 13 ciiisine était fiodale. 
Diic., voc. Coquus. 

( 1 )  Elles ont voix, jus 6s jugenients, dit Pierre de Fontaines, cite 
paiLaiiri&rc. Xote siir les insfitutes de Loiwl, tome 1, page 93. 



feodaux n'ont plus réglB les rapports du souverain 
avec les si~jers, ils onl torijours continué íi régler 
ceux des sujets entre eux. 

Les lois personnelles des Barhares avaient fait 
place i des coutumes réelles. Sous les deux pre- 
mikres races, le Romain, le Fraiic, le Bourgui- 
gnon dtaient jugds par fa loi franque, rorriaine ou 
bourguignonne; mais cetle jurisprudence étsit 
trop compliqude pour étre suivie dans un temps 
de ténkbres : l'ori appliqua chacun les usages 
du territoire 06 il vivait. 

Toutefois, dans quelques dispositions, l'ancieii 
principe prévalut. A la distinclion des races avait 
succédé celle des castes; il n'y eut plus de loi 
franque ou bourgriigñcxrna, m i s  une loi noble 
et une loi roturiere; le tribunal qui jugeait les 
bourgeois n'était pas celui des gentilshommes. 
llans le royaume de Jdrusalem, les croisds da -  
blirent la Cour des Syriens pour les naturels du 
pays. A cette époque , oii les diverses classes de 
la société formaient autant de riations distinctes, 
i l  ei l t  étd impossible d'appliquer une seule légis- 
la tion; les idées , les intéréts , les habitudes meme 
de la vie, tout différait. 

Ti-ois classes d'hommes liabitaient le sol de la 
Frailce (1) : les ge:itilshommes , les roturieils el 

(1) On doit savoir que trois estats sont cntre les gens de pootc ~111 

siecle. Li uns si est de genlillesce..  . . . . . . . , 
Eeauinaiioir, pnge 2 5 6 .  



les serfs. 11 parait qu'i la fin du s111~ sihcle les ro- 
turiers se .rapprochaient de la classe souveraine 
par la possession des Gefs. Un établissement du 
roi leur avait defendu d'en possdder aucun (1); 

inais la loi elle-méme prouve l'existence du fait 
qu'elle prohibe. Beaumanoir parle en plusieurs 
endroits des devoirs des liommes de poote pos- 
sesseurs de fief. Dans tout ce qui ne regardait pas 
leur personne, ils étaient traités comme des gen- 
tilshommes (2). 

11 s'6tait ddji introduit un nouveau privilkge, 
celui clu sol A cbté de celui de l'hbmme (3); i l  y 
avait des terres nobles et des terres roturieres ré- 
gies par des lois spdciales et différenies. Dans les 
succffshns3 - -i-rh-@ifir:r ; dans \es 
ventes (4), les taxes de m ~ i  tation variaienl selon qu'il 
s'agissait de fiefs ou de terres en vilenage; peu 
importait que le possesseur ffit noble ou roturier. 
La loi de la terre gouvernait la ierre; celle de 
I'homme gouvernait l'homme. Ainsi le droit était 
i la fois reel et personnel. La preniiere de ces deux 
distinctions a dté respectée jusqu'en 1789; tendis 

(1) Beaumanoir, page zoS . 
(2) Beaumanoir, pagea go, 15% 216. 

(3) Eoos appelons vilenage lidritage qiiL cst ten11 de seigneur 
cc:is ou 5 rente, oii Q champart; car de ciicli r l i i i  cst tcnu en fief , 
I'on ile doit reudre nullc rcdevance. 

Beaiimanoir, page 79.  
('I) Bcaiininnoir. pan. 166 c l  1ids.inl. 



que la secotide, celle de cas te, avai t presqiie en- 
tikrement disparu. 

Les aleux qui ne seconnaissaient pas la hidrar- 
chie fkodale, qui ne devaient ni l'hornmage ni les 
services, ainsi que le fief, ni les redevances ainsi que 
les terres en roture, restkrent coinme une excep- 
tioii peu nombreuse. La maxi~ne nulle terre sans 
seigneur 6tait recue dans toute la France (I), sauf 
dans le midi oii le droit romain dtait en vigueur. 
Ce sont précisdment les provinces 06, selon M. Au- 
gustin Thierry, l'dtablissement des Barbares a été 
le moins gdn6ral; c'est une nouvelle preuve 5 ajou- 
ter i celle qu'a donnde sur ce fait l'illustre his- 
to r ie~~.  

L'iiivasion des Fra~~cs au ve sisicle a laissé des 
traces qui siibsistaieri t encore au x v ~ r i ~ ;  c'ktai t la 
cons6quence du systiime qu i  cherchait le droit 
dans l'antiqiiitd de l'usage et non dans la raison. 
Des modifications lentes et indirectes peuvenl se 
faire jour; inais jamais un changement total 
n'est admis. 

En général , les dispositions applicables aux 
biens roturiers se rapprochaient de nos lois ac- 
tuelles ; il n'y avait point de droit d'ainesse dans 
les successions(z); le seigneur ne pouvait les saisir, 
faiile du paiement de redevance. C'dtait, en qitel- 
que sorle, la partie du sol abandonnhe au droit 

( 1 )  Bouliirr, Ohscr~ntinns sur la coutiirnc de Bourgngnc. 
! : r )  Bcarimnnc~ir, pnge 79. 



commun, universel; daris les fiefs, au contraire, les 
lois sur la propridth découlaient des invtitutions 
poli tiques. 

Sous la féodalité, le droit du vassal sur son fief 
n'était pas un droit de propri&tt! absolue; sans ce 
principe tout est iiiexplicable, avec ce principe tout 
es1 clair, tout est facile. Le seigneur avail aban- 
donnd au vassal un bien, une terre, sous de cer- 
taines conditions, dans un certain but; celui-ci ne 
pouvait donc les changer par sa seule volonté. Si 
le fief était vendu, il6tait ohligé de prendre le con- 
sentcment du seigneur, qui pouvait meme, dans 
l'origine, le refuser (1) ;  plus tard, il se borna A le 
faire payer : le droit élait du cinquikme du prix de 

--7 la vente. Daw-les siiccessions~collatdrnles , I'hé- 
ritier devait le rachat, ou le revenu d'une a n d e  du 
fief (2). Mais, dans aucun cas, il ne pouvait lever 
les fruits, sans avoir fait l'hominage au seigneur ; 
s'il le faisait, le fief était saisi par le seigneur. Ainsi 
le titre de la concession primitive 6tait rappelé A 
chaque changement. 11 y avait dnns la propriété 
elle-meme une portion riservée au seigncur ; 
celui-ci liéritait A défai~t de parents. Le fief appar- 
ienait donc moins au possesseur qu'h la famille ; 
les parents jusqu'au qiiatorzikme degré et le sei- 

( 1 )  Instit. coiit. de I,oiscl, notes de I ,a i i i i i . i t~ ,  toin. 1, page 2 0 7 .  

Beaiimanoir, page 152. 
(2) ~catimanoir ,  pag. 137 cl 138.  



gneui., A dlfaut dc parents, pouvaierit renlrer 
dans I'héritage aliént! ( i ) ,  en remboursant le prix 
d'acqiiisitions, La d6íinition des jurisconsultes , 
user et nbuser, n'était pas applicable B la proprieté 
du moyen-age; le droit du vassal dtait plutot viager 
que perp6tuel. La limite du droit de tester était 
une consdquence de ces idées; il fut bornd aii 
cinquikme des héritnges propres et aus meubles 
et aux coiiqu6ts. 11 ne faut pas juger de cette 
restriction par ce qu'elle serait aujourd'hui : 

la richesse rnobilihre était alors peu de chose, les 
mutations grev6es de droits enormes étaient rares. 

11 est digne de remarque que plusieurs légis- 
lations aient eu pour but de faire de la propriétd un 

-- - 
droit de faniille et non un  droit iñaividuel, et 
qu'elles aient loujours échoud. On peut voir ce qili 
arriva aux Romains daris Montesquieu (2). Your 
obtenir ce résultat, la loi es1 obligée de lutter 
contre les sentimenls naturels; elle met entre les 
enfants des différences d'aprks le sexe, d'aprcs 
l'age, que  le cceur des pi.res n'admet pas. La vic- 
toire de la loi de nature sur la loi dcrite est plus 
ou moins longue, mais n'est pas incertaine; les 
prdjugés, les institutions politiques ne peuvent 
que la retarder. 

La permanence des biens dans les familles, qui 
(1)  La rnisoii sur laquellc Beaurnanoir fonde le  retrait seigneurial 

est remarqiiable : car li sires est plus prhs de ravoir par la 1,oiirse 
rlie qui miiet de lui que n'est personne etrange ; Beaum., p. 275. 

( e l )  Espi.it des lois, livic a 7 .  



1 4  DE LA FEODALITE. 

n'était d'abord qu'un moyen , devint le but prin- 
cipal, quand cette ldpislation fut transportée dans 
une sociétd qui n'était fdodale que de nom; mais, 
au moyen-ige , ce dont il s'apissai t avant tout , 
c'était que les devoirs dn vassal envers son sei- 
gneur pussent toiijours &re accomplis; que, dans 
le fief, il n'y eut pas deyaute d'homme. 

Le droit d'ainesse, qui consistait dans le manoir 
principal (1) et dans les deux tiei's des propres , 
l'exclusion des femmes par les males en ligne colla- 
tdrale, étaient des moyens d'empbcher une divi- 
sion qui efit rendu impossible le service militaire; 
la meme raison s'opposa longtemps i la reprdsen- 
tation, elle ne fut admise que fort - tard dans nos 
coutumes. Tdus lesanciens teites , Beaurnaniiir , 
la coutume de Champagne (2)' y sont oppos6s. IJn 
mortn'a pasde droit, disent lesassises de Jdrusalem; 
la représentation eiit augrnentd les chances de mi- 
noritd. 

Le droit du rnineur était suspendu jusqu'i sa 
majorit6, jusqii'i ce qu'il pSt desservir son fief ; 
le plus proche parent en avait le bail; ce n'était 
pas au nom du mineur qu'il agissait ; il était tenu 
de faire I'hommape, de payer le rachat (3) : commc 
il avait les charges du fief , il en avait les avantages 
et percevait toiis les fruits. Ainsi les droits donnes 

(1) Beaumanoir, page 79.  
(a)  hnc. cout. de Charnp., art. xi; Beaumanoir, page 8 4 .  
(3) Benumanoir, page 80. 
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au @re siir ses erifaiits, par l'ancienne ldgislalion 
romaine, dtaient rappeles par des idées toiites 
diffdrentes; le baillistre était tenu de pourvoir i 
I'entretien de l'enfant et de lui rendre I'hdritage 
quitte de toute dette. L'hommage fait par lui n'af- 
franchissait pas l'hdririer de la meme obligation 5 
sa majorité; c'dtaient donc deiix droi ts séparés. Que 
ce ffit une institution féodale, toute la Iégislation le 
prouve : le bail iie s'appliquait ni aux biens en 
roture ( I ) ,  ni aux roturiers, si ce n'est pour lesfiefs 
qu'ils possédaient ( 2 ). Cette dernihre exception 
était une suite du principe qui soumettait A des 
rkgles uniformes tous les biens nobles, sans auciin 
dgard poiir la qualité des progriétaires. 

- - V . -  

II. y avait c e p e n d a n t ~ u e l q ~ ~ n s é q u e n c e s  , 
elles étaient inhérentes i la confusion des fonctions 
yolitiques et des droits civils, base du systerne 
fdodal. Ce sontdeux choses si profondémentdistinc- 
tes, que cette diversité se trahit mkme daris la loi 
qui pretend leur imposer des principes uniformes. 

Nous ne voulons pas examiner ici jusqu'i que1 
point l'kérdditd est légitime, ou. si elle n'a pour 
basequ'une fiction l6gale; quelle qiie soit la solution 
qu'on adopte, on reconnaitra que le droit de l'hé- 
ritier était plus général que celui du possesseur de 
fief ; le premier avait %té appliqué dans toiis les 
temps , daiis tous les lieux ; le second n'avait rap- 

( 1 )  Beaiimanoir, page 87. 

( a )  Benumanoir, pnge 9 1 .  



port qii'i une socidtd exceptionnelle : il y avail 
donc lutte entre la regle et l'exception. Ainsi, mal- 
gré la hbcessitd de l'hommage , l'hdritier direct, 
soumis dans l'origine au rachat , ne le paya plus. 
11 était censd saisi (1). Malgrd les limites posées 
la subdivision des fiefs, les cadets tenaient leur 
yart en arrikre-fief de leur aind (2). Le droit du 
seigneur supérieur se trouvait ainsi amoindri i 
chaque succession ; la loi des íiefs cédait i la loi 
des familles, l'institution politique aux sentiments 
naturels. 

Le douaire tenait plus aux mceurs barbares 
qu'aux mceurs féodales , la dot constitude par le 
mari i sa femme, dont Tacite nous parle dans les 
mceurs des Germai~~s (3), est l'origine de ce pri- 
vilége inconnu aux lois romaines ; c'était le prix 
de la virginit6. Douaire est acquis ?i la femme, dit 
Beaumanoir , sit6t comme compagnie charnelle est 
faite entre elle et son mari (4). Le douaire, depuis 
Philippe-Auguste, avait ktd Gxé A la moitiédes biens 
possddés par le mari 2 l'époque de son mariage ; 
dans la plupart des coutumes, la femme en avait 
l'usufruit et ses enfants la propridté; qiielques 
unes, il est vrai, n'admettaient que le droit de la 
mere, mais Beaumanoir lui-meme nous avertit 
que, dans toute la France, les enfants heritaient du 

(1)  Li enfaut Jemeiirent en la saisine; Beaumanoir, page 25. 
(2) Beaumanoir, page 79. 
(3) Dotem non uxor marito, sed i~xori mnritiis o f i i t  . Tacit. Gri in ,  
( 4 )  Bcaiimanoir, cliapitre di1 douaire, passim. 



douaire, c'était une legitime i Ii~(juelle les enfanis 
pou17aic.nt se tenir. 

JJe moyen-age n'était pas seulemerit feoda1 , i l  
ktait avant tout chrétien; les idées religieuses ont 
dh péndlrer dans la 1Bgislation. Ainsi la corninu- 
nauté des biens entre le mari et la femme , sub- 
stitude, dans tous les pays coutumiers , au 1-dgime 
dotal, suppose évidernment la perpétuité clu ma- 
riage : c'est une association compl&te qui ne se 
dissoil t que dans des circonstances rares; la dot, au 
contraire, sépare toujours les deux pa trimoines; les 
fave~irs dorindes i la femme, les priviléges dont elle 
l'entoure sont tous en vue de la resti~ution ; il est 
clair que la dot a db faire partie de lois, 06 le 
divorce Ptait permis, et de mceurs, oii il Btait frk- 
qiient. Le lectcur remarquera qu'on parle ici des 
causes qui amenkrerit cctte L9gislation et non de 
cellcs qoi la mainiinrent dans les temps modernes. 

Le prbt int6rBt fui aussi ddfendu par l'Église, 
et cette ddfense a 6td le droit général jusqu'a nos 
jours. 11 es1 asscz crii*ieux de lire les sophismes par 
lesqllels un esprit éclairé coinme Doniat essaie de 
prouver qu'il est perniis de louer sa rnaison, mais 
qiie cette faculté ne s'dtend pas h l'argent qiii sert 
i l'acheter ; il ne donne que des raisons théolo- 
giques, el cc sont de pauvies raisoiis; c'est une 
inaiivaise actiori, dit-il, parce que Moise l'a défendu; 
si on lui dit qiie La loi iiouvelle c'eri a pas parlé, 
el le  a dfi le faire , i ~ j ~ m d - i 1  , parce que c'est iiiie 

2 



mauvaise actioii. Nous prriférons de lieailcoup i ce 
eercle vicieux les motifs de Reaumanoir : (( Saclrent 
)i donques tuit quc leurs ames sont données :,S 
)) anemis d'erifer, et leurs -eors as vers, et leurs 
n avoirs A leurs parens; et si voiirrait niis Re ches 

trois donner sa part pour les autres deux ; car 
n li anemis ne donneroient pas I'ame pour l'avoir 
N et le cors, et l i  vers ne donneroient pas le cors 
)i pour l'aine, et li parens ne donneroient pt~s 
), l'avoii* pour l'arne et pour lecors. 31 

11 était permis de stipuler iine rente en alibnant . 
le capital ; mais, pendan t longlemps , la rente ditt 
etre constituée sur un bien, en sorte que c'dtait une 
vente partielle de la part de I'empriinteur ; plus 
iard, il y eut des rentes volages sans auciine affec- 
tation spéciale. 

Si cette Idgislation n'eiit pas 6iC: éludle, tout 
commerce eUt élé impossihle ; mais, comme les 
honnetes gens se dPcidc~it nvec peine i ddsobéii. 
meme A des lois injustes , le corninerce de I'argent 
fut une profession n6cessaire, mais mépriske , les 
empriinteiirs paykrent ce mepris. 

En comparant ces principes de droit civil, 
principes qui sont restds en vigueur jusqu'i notre 
révolution, avec ceux qui nous gouvernent aujour- 
d'hui , on est étonné d'en trouver aussi peii qui 
soient passés dans nos lois : les distinctions du sol 
et les distinctions des homnies, le droit tl'ainesse, 
le droi t de retrait lignager, le doilaire, la conslitii- 



tion de rente sont effacés de nos codes, on n'a gukre 
conservé que la communautd. Un Romain se recon- 
naitrait plus facilement dans nos lois qu'iin gentil- 
homtne du xrrre sikcle; c'est qii'en effet nos moeurs, 
notre civilisation s'accordent bien mieux avec la 
ldgislation romaine te'lle que les empereurs l'avaient 
faite, dégagée du souvenir du patriciat, qu'avec la 
féodalité; I'égalitd, en France comme i Rome, a 
triomphé de toutes les diffdrences de castes. Mais 
la seconde victoire a Btd plus belle et plus com- 
plkte : en France, 1'8galité est née de la liberté; a 
Rome, de la servitude ; i Rome , elle n'avait été 
que pour les citoyens; en France, elle a été pour 
tous les hommes. 

Comment tStait appliqud ce droit , quelle était 
la procidure du temps ? Saiis la nécessit6 impd- 
1-ieuse de notre sujet, nous n'aurions jamais parld 
de ces matikres déji examiuées par Montesquieu ; 
un si grand noni ndus permettra d'etre bref. 

Le combat judiciaire n'était pas, comme le droit 
de guerre, un privilége spécial aux gcntilshom- 
mes (1) , c9dtait un moyen de d&cision , un genre 
de preuves commun RUX nobles comme aux rotu- 
riers (a) ; les serfs seuls ktaient exclus de l'exercice 
de ce droit comme de tous les autres, parce qu'ils 

( 1 )  Autrcs que gentixhons ne  peut gucrroyer. 
Lleaumanoir, pace 300. 
( 2 )  Beailmanoir Gtiumkrc les gages de  hataiLle parmi Les P U ~ C S  

prciivcs, tcllcs cpie Ics lettrcs, les temoios, les prc'somptions. 
d 



ne s'apparteoaient pas etix-m6mes ( 1 ) .  On sait 
quelles étranges questions furent trancliées de cettc 
manikre; le droit de représentation pour les en-* 
fiints, le choix d'une liturgie e11 Espagne (2) ; au 
Iieii de jugei*, l'on comba ttait ; non seulement le 
principal d'rine affaire, mais les exceptions m6mes 
donnaient lieu aux gages do bataille , en sorte que, 
dans un seul procks, il pouvait y avoir plusieurs 
cornbats (3). Ceux oii il s'agissait de crirues 4taient 
entouris de forrnalitds terribles ; si le combat avait 
lieu par champions, l'appelant et I'appele étaient , 
la corde au cou , dloignds du champ de bntaille (4); 
la femme avait i coté d'elle la beche qui devait I'en- 
fouir; la terreui' que ce spectacle inspirait aux cou- 
pables devait prdvcnir beaucoup desabus inh&rc>nis 

ces j ugenien ts de violence. 
Les gages de baiaille n76caient pas rrcus dans 

toutes les matikws, il y avail quelques exccptions 
dépendant soit de l'état des personnes , soit de la 
nature de l'affaire ; m i s ,  comnle la partie condriin- 
ride pouvait loujours nppeler de faiix jiigemeiit, 
l'issue d'un proces dependait, en dernier i'ésultat, 
d'un combar. Le suzerain du seigneiir, qui avait 
prononcé le jugement attaqiid, recevait les gages de 
bataille : le combat avait lieu non plus entre les 
cleux parties, inais entre le jiige et la pariie con- 

( 1 )  Bea~irnanoir, page 82%. 

(2 )  Rohertson, tom . 1, paycs 373 et $4. 

(3) Bent~manoii., pase 3 4 1 .  

!4) Beaumanoii., pagc 330. 



damnée ; I(1s devoirs di1 vassal envers son seigiieur 
étaient de le servir dans ses courset dans ses ariric'es; 
et, cornrne le reinarque Fort bien Montesquieu , ju- 
ger et comba1 lre 6taient la meme chose. 

Ces appels Btaient pdrilleiix, il s B taient une injure 
pour le juge, appel contient Jélonie ( 1 ) ;  il fallait 
comba ttre tous les homrnesqui avaient concouru au 
jiigement , l'ii~jure était communi! i toute la cour; 
les assises de Jérusalem ne dontierit aucun moyeri 
d'dchapper sette lutte inegale ; mais Beaurnarioii. 
conseille d'appeler le prewier juge, aussitot qu'il 
aura prononcd soii aris. 

La justice es1 urt des principauxrevenus des fiefs; 
la cornposition barbare, c'cst a dire le dédommage- 
ment pdcuniaire offeri. i l'individu ou i sa famille, 
pour le crime dont i l  avait 616 victiiiie, ayait dis- 
paru (2) ; le mrffet , pour parler cornme Beauma- 
n$r, était fait ronire le seigneur sutant que con- 
tre la partie; c'était un grand progres dans les iddes 
que de faire intervenir l'intdrkt g6néral dans les 
cjuerelles particuli&i-es. La cornposition devint une 
amende; i l  serail trop long d'driuinérer tous les cas 
dans lesquels elle était due; dans certains cas, 
elle étail {I la volonté di1 seigneui-, rnais, en gdnéixl, 
elle était IixEe 60 livres pour le geiltilhoinme, 

( 1 )  0i.d. tom. r ,  1);ige 2 6 4 ,  nn 1 2 7 0 .  

(2) Cepen<ldiit on tiouvc des tinccs de lu coiiiposiiiou cii Gas. 
rogne, en 1280. Et i n  <luihiisdarn p;iriihiis Vasroniz, clinm conviclus 
(le iali mn1eíiciopi.o trc<.cntis soiidisab~olvitur. Oi'rl. ttiiii. i,l*. 7in. 



et 60 sols pour le rotiirier (1 j. 60 livres i une 
dpoque o& le setier de hl6 valait au plus 8 A 
10 SOIS (a) dtait une somme considGrable; cette peine 
était appliqude avec plus d'équitg que de nos jours, 
puisqii'elle Btait proportionnelle A la fortune. 

Les ~onfiscations étaient fr6quentes , elles Btaient 
attachees A presque tous les crimes; chaque sei- 
gneur recueillait les biens situds dans sa justice. 

Ces prolIts attachds 5 l'exercice de la juridiction 
eurent cet avantage, qu'ils rendirept chaque sei- 
gneur plus vigilant. Un crime A punir n'drait pas 
seulernent un devoir, mais encore un bdndfice ; le 
morcellement infini des justices rendait cette sur- 
veillance facile. 

Les produits des justices, le rachat et le 
cinquieme denier pour les fiefs, les lots et ventcs ' 
poiir les biens en roture, les aides dues au suzerain 
dtaient les seuls revenus publics, les seuls qui 
fussent percus en vertu d'un droit géndral, perciis 
dans chaque seigneiirie siir les gentilshommes, la 
iiation réelle du temps. 

(3) L'aide était légale ou volontaire , l'aide 16- 
gale était diie dans qiiatre cas : loi~sqiie le seigneur 

(1) Bcaumonoir. Yassim . 
(a) Uupri dc  Saiiil-Maur, pag. i c l  4 .  
(3) Ducange, voc.  Aiixilium. 
Lcs üides legales iic iui~ciit rcciies que tn i i l .  I<n 1080 ,  lcs 

comp:~gnonsdue nohcrt Gi~iscnrd Ics i.cgardaic*ii( coniine des 
innovolions. 

Diicnugc , 5 oc . Biixiliiim, 



armait soti fils chevalier, lorsqu'il iriariait sa lille, 
lorsqu'il avait ti se racheter de captivité, enfin 
pour le voyage de Terre-Sninte ; cette dernihrc 
laxe fut introdixite par Louis TI1 et excita contre 
lui , dit un coritemporain ( J ) ,  des imprBcatioiis 
nombreuses. Les aides volontaires , comme le nom 

meme I'indique , étaien t accorddes par les posses- 
seurs be fiefs , ressource précaire puipqii9eIie cid- 
pendait de la volontt! de celui qui p y a i t ;  mais 

c'htait un progres i~éel sur les temps barbares oh 
les honiines libres diaient exempts de tout tribut; 
le priricipe que tous doivent concoilrir certaiiies 
charges de \a societct t'tait consacré , le niot chose 
publique devenait une réali~é. 

Les tailles levdes sur les roturiers étaient consi- 
dérées conime des friiits na turela, comme des con- 
séquences du droit de propriété (a). Elles étaieni 
diff6rentes selon les fiefs; un précédent de violeticc 
suflisait pour aiitoriser le nouveau droit. 

Entre ces petiles souverainetés indépeiidarites 
qui se i~arta~enierit la Frarice, quelle dtait la place 
de la royautE? Tous les íiefs de degré en degré par 
des liomma~es successifs remontaieot jusqu'aii roi, 
soiivcraiii ficffeilx du royaume. En ce seris, la feo- 

daliie a coi:tribué i former I'uiiitb di1 tcrrjtoirt: 
fraripis, clle a préservk unc poriion du pays 

(1) Diic . , voc . Aiisiliiim . 
(a)  T;iilles nc sont mie nides. Cai. Iriiiles sont levees clc nécessiié 

ri de volontd d e  prince. Mais cellcs nidcs ni11 ne pcut levci. s i  cc 
n'cst aii cas poiir lcrliicl cllcs soiit cltics. Iltic.,  ibirl. 



d'ktre conquise pqr I'autre, la faihlesse meme du 
lien féodal dtahlie par I'horniiiage contrihuáit A le 
faire respecter. Quand le comte de Flandre pouvait 
s'acquitter de ses devoirs envers son suzerain , en 
le servant avec dix chevaliers , . avait-il quelque 
intérdt secouer.un joug si ldger ( I )?  Mais, toutd 
fnible que fiit ce rapport, il servait h rappeler i 
tous la communautd d'une mkme patrie. 

Le roi n'avait pas d'autre pouvoir que les ba- 
rons (2), il leur demandait des aides en argent , en 
hommes comme eux-memes eii exigeaient de leurs 
vassaux; mais i l  n'avait pas le droit de s'adres- 
ser direciement i ceux-ci, il était tenti dc suivre 
cette longue filiere de la hiérarchie feodale, el, ii 
travers tous les frottements de cette rriachine com- 
pliquee, l'impulsion prirnitive se perdait. Joinville 
refusa de prkier serment A saint Louis pai-ce clu'il 
était l'homme des comtes de Champagne ; il a fallu 
des siecles pour que l'autoritd royale bridit ce 
reseau de petits souverains possesseurs di1 pays et 
parvintjusqu'au peiiple: ce jour-la, la fdodalité fut 
í'rappde i morl. La civilisation moderrie est née de 
Ir\ feodalitd en la tuan t ,  tout comnie celle-ci t ta i t  
veiiue de la barbarie qu'clle a remplach. La vie 
nait de la mort. 

(1) TraitC crilre Hcnii,  roi cl'Anglciei~re, c t  liobcrt, coilikc tl<i 

l:l.iiiclre, citd par olahly, Loni . 11, p .  4 i 2 . 
( 2 ;  Cliriscon dcs bnroiis si csi souvcrain vil s;i Sarorinic. 
Bc;~iirnanoir~ ]jiigc I S  I . 



DE LA PEOUACITÉ. 2 5 

Yoiir juger iquel le  iiullité lc roi féodal 6tait re- 
duit , on n'a qu'i se rappeler les derniers succes- 
seurs de Charlemagne : pliis faibles que leurs vas- 
saux , ils Btaicnt empriso~inds, d6poiiillés par eux, 
sans faire la moindre rksistance. Dans des temps 
plus rapprochds de nous, l'empire d'Allemagiie, 
avant I'avknement de la niaison dJAutriche, nous 
offre iin autre exemple de la pompe du titre unie 
I'imp~iissance la pliis réelle. Hugues Capet ranima 
la royauté non pas comme Pepin rt Charlernagne, 
en mettant de grands hornmes A la place de  princes 
ahrutis, mais en lui donnant des domaines i m m b  
diats ou elle ne rencontra pas toiljours l'intermé- 
diairc des feudataires ; le, roi se troriva aussi puis- 
cant que l'avait ét& le duc de France , il eut done 
les inoyens de faire valoir la supériorité théorique 
que ne lui déniait pas le segime féodal. Cette su- 
p6riorité s'appuyait sur  des titres antdrieurs au 
moyen-iige, et peut-ktre aussi sur  les souvenirs de 
Charlemagne. 

L'histoire suit une marche logique, cette marche 
est souvent dificile A saisir parce qii'un long inter- 
valle separe le principe de ses conséqiiences ; mais 
quclque éloign6e qu'elle soit, il n'ei-i faut pas 
moi~is i.emonter A iIne cause premiere. 

Touiefois l'influence royale ne .s'étcndit que 
lenternent tiors de ses domaines. Daris le récit que 

Ville-Hardouin fait dc la quatrikme croisade en- 
i i.rprise par ties Francais, le riom du roi ii'est pas 



meme prononcé , et cependan t Phili ppe-Auguste 
est I'un des princes les plus actifs et les plus puis- 
sants de la dynastie capétienne. 

La fdodalité, lelle que nous venons de la ddcrire, 
manquai t de plusieurs condi tions essentielles i 
toritf: socidté. Avec ses principes, il était dificile, 
pour ne pas dire impossi ble, que de ce morcelle- 
ment général sorlit une nation puissarite et un 
gouvernement énergique qui piit, conime I'avaient 
fait Rome et la Grhce, influer sur les destiriées de 
I'humanité. Rien ne rappelait un intérbt gdndral; 
les rapports dtaient d'homme A homme, variables 
selon les lieux; les vassaux des barons eraient 
dtrangers les uns aux aiitces quand ils n'étaien t 
pas ennemis; la faiblesse du goi~vernement féodal 
tenait sa nature. Le roi ou les grands feudataires 
pouvaient-ils se faire obéir de sujets qui , conime 
eux, jouissaient de toutes les prerogatives souve- 
raines? Tout était calcule pour une rdsistance mu- 
tuelle, pour la conservaiion. Un service niilitairc! 
limité daiis sa diirée, soumis i des restrictions , 
ne permettait aucune entreprise de quelque suite. 

On ne peut cependant rn4connaiti.e que ce goii- 
verilement, tout impuissnnt qii'il fdl proteger le 
pays contre l'invasion et les individus contre la 
violence, recevait le principe de la liberte person- 
nelle. L'oppression poiivai t avoir lieu de fait, mais 
11'6tair pas I6gitim6e; la rdsistai~cc était consacrée 
. al. le droii dc \a ~ I I ~ ~ I ~ P ,  PI s'il ii'y eht eri,en 



France que des possesseurs de fiefs, ils eussent pu 
dzsirer une organisation plus régulihre, mais non 
plus de garanties pour leur inddpendance. 

Mais, aii dessous des gentilshommes, Btail uiie 
classe nombreuse qui n'avait point de place dans 
la fdodalitb et qui ne s'en est fait une qu'en la bri- 
sant. Daiis quelques villes, comme M. Raynouard 
I'a démontrd, il s'ltait conservé quelques traces 
de la municipalite'! romaine, et les habitants y jouis- 
saient de la libertt? civile et mCme de la politique; 
rnais, dans les autres villes et dans les campagnes, 
le peuple tihit sous la dépendance absolue des sei- 
gneurs. Les bourgeois ou roturiers libres, dont 
nous avons déjii parld, ne se multiplierent que dans 
la décadence de la féodalit6. Tous les historielis 
sont d'accord siir ce point qii'i I'avhnenient de la 
iroisieme race presque toute la yopulaiion avait 
passé de la franchise i la servitude. Yarmi les 
causes de ce changement (1) , Beaumanoir en si- 
gnale deux qiii sont confirmées par une foiile de 
dociinients (a). La perte de la libertd était une 
~~unition infligde i ceux qui n'avaient pas voulu 
s'acquitter du service militaire du au sourerain; 
enfin ' la ddvotion avait engag6 beaucoup de 
personnes A se faire serfs des Bglises. On 
croyait qu'cn devenant leur chose on participe- 
rait i leui. saintelé. Le c*hristianisnie a plus coni- 

: 1 )  Pdgc 754. 
( 9 )  Fir>hci tsri i i ,  liistoirr de Cliniles-Qiiini. ioin 1. pngc 2 8 5 .  



battu l'esclavage par ses principes el son esprit 
que par ses institutions. Une portion du peuple 
cStait serve; l'autre était seulement coutumiAre 
ou sujette aux trihuts. Cette distinction n'avait 
d'autre garantie que la conscience du maitre (1); 

serfs et coutumiers Ctaient taillables i miséri- 
corde (2), ne pouvaieut se marier (3) ,  antrer 
dans les ordres sacr6s sans le conseritement du 
seigneur; celui-ci dtait leur héritier. Le vilain 
pouvait acquérir, mais ne pouvait aliéner des biens 
qui, en r&alitd, ne lui apparteriaient pas. Enfre les 
sujetsdesgentilshoinmes et le roi il n'cxistait aucun 
rapport. Si le seigneui. accordait quelqiles aides, 
elles dtaient levées par lui; s'il menait ses homrnes A 
la guerre, il en était le chef(4). Jamais une auto& 
CtrangAre n'intervenait, et cependant le serf avait 
affaire A la plus cruelle des tyrannies, A cclle ou 

(1) EL sache bien que  selon Diex ke Lu n'ns mis plcnicre poebto 
seur ton viliiin. Dont se tu  lirrns di1 sivn fors les droitea redev.ances 
ki  l e  doit, t u  les prens coiitre 1)iex 'ct seur le peril de ton ame. Et 
ce kon clit, touies les coses ks x-il.iins . i ,  sunt U son scigneur, c'e.t 

voirs a garqlei..Car s'ils i loient  son seicneiii proprcs, il n ~ v o i i  niille 
diff'erence entre  serf et  vilain; mais par.notre iisnge n'n entre ~ o i  

scisneur e t  ton silair), juge fors Dieu. 
Pierre de Fontaine, cité par Duc., wr. Villaniis. 
(2) Tail1;ibili. :id iiiisericordiem. 
Diic ., vuc. 'Fiiillobilis. 
(3) Duc. ,  yoc.  Servus. 
Id., Y O C .  Foiisrnaiitagiiirn. 
( 4 )  Sc li'bers fet sernondie ses Iir~n* ~ I I P  il m6nc se. licins cniislii - 

iii;il)les 110111. :~l lcr  eii I'ost le roi .  
Ord . ,  tom. 1,. pnge 1 5 3 ,  nn 1 2 7 ~ .  



.la victimc se dhbat sous les passions et les caprices 
~ersonnels du maitre. Si 1'011 ajoute que les nobles 
étaient violents par l'habitude des armes, pauvres 
et avides, on jugera du sort du peuple. Le joug 
était quelqiiefois si intolhable, que les paysans se 
so~ilevaient ; mais ces tentatives inutiles attiraien t 
siir eus d'effroyables calainités (1).  

11 y amit  doric en Fraiice deux iiatioris : une 
oation aciive et une nation eri dehors des deaoirs 
t>t des droits politiques. L'hommage, qui remori- 
tait , en suivant toute l'échelle féodale , jusqu'au 
roi , étahlissait des rnpports entre les gentils- 
Iiommes, malgré la division extreme des fiefs. 
Comme vassaiix, ils dépendaient di1 rribme suze- 
rain. Cette sup8rioi-it6 consacrait le pi'incipe de 
I'unitt! iiationale sur* un sol fractionné. 

Lcs serfs, au conti?aii.e, ne sortaienl pas du fief 
de leiir maitre; ils étaieut s~ijets de leur seigneuil, 
niais non pas sujeis du rloi ; ils n'en relevaient pas 
mernv d'une manidre mediate. E-Iors de ses do- 
maii~es, le roi n'htait que le roi des gen tilshonimes. 
Entre les hahitants des diverses terres, il n'y avait 
de cvmmun que la servitude; il leur était meme 
d4fendii de se marier avec les serfs d'~ in  autre sei- 
gnear. Ainsi la separaiion ne portait pas seuiernerit 

sur le droit politique, elle s'dtendait mime aux 
choses d\i droit nature\. 



30 DE LA FEODALITK. 

Le trava i l cachd de la sociétd francaise pendan t 
des sihcles a dté de doiiner a l'aiitorité i*oyale le 
nionopole de tous les pouvoirs de souveraineté 
exercés par les feudataires, et, en meme temps, de 
rap~rocher les sujets du maitre; en un mot , de 
cder l'wnitd dans la nation et dans le gouverne- 
ment. La féodalité contenait le principe decelle-ci; 

maís fa premiére n "étaít possíúle qu 'en déna turan t 
/¿=S fflS6ff~f&ans di m ~ y e ~ - & g ~ .  



Yiipréinatie de la coiir du roi. -- Le coiiibat judiciaire cesse 
d'6ti.e en usage.- Les baillis remplacent les vassaui.- 
Influence des juriseonsu\tes. - Établisseihent dii Parle- 
tnent. - Du ininistkre puhlic. - Des cominunes. - &S 

h>oilrgeoisics. - Certa.ins reveiius sont attribi~és exclusi- 
veiiient ñu roi.-Des Juifs.- Di1 franc fief.- Revenus 

féoclaux.-Les finances séparées de la justice.-Ct~ambre 
des comptes. - Altératioii des inonnaies. - Origine de  
I'impBt. - Sur le sel. - Sur les transports. - Bouhle 
caractkre de I'autorité royale. 

Le récit des évenements qui agrandirent le rble 
du roi, qui \ni yermirent de siibstituer son autorité 
i celle des baroris, appai~tieni i I'hisioire propre- 
rneiit dite. Noiis noiis bornerons rappeler que 
cette revolution a été essentiellerrient judiciaire. 
Qiiand Philippe-Auguste se saisit des do~naines de 
Jean-sans-Terre, il le f it  pour ex6ctiter un arr6t 
du  parlement. 

DtijA s'était introduit dans la féodalité un prin- 
cipe germe de sa mort (1) : (( Nulle justice ne peut 
,) plaidier le roi de son droit, fors en sa court ; de 

soii jugement on ne peut appeler qu'W nolre sei- 
)) grieiir de I,nssus, car cil qui appelleroit ne Lrou- 

veroit qui droit li fit. )i La Coiir di1 roi était 

( 1 )  Ord., lom. 1, page 270,  nri 1 2 7 0 ,  

l b . ,  pngc 261. 



donc le tribunal ob, eii dernier rcssort, devnieiit 
se terminer tous les différends. Les memhris dii 
conseil du mi n'éiaient pas m0mb 'obligés do 1.6- 

pondre i l'apyel par gages de bataille (1); il n'y 
avait pas pour eux de Cour supdrieure ok le comba t 
piit se livrer. Dans les affaire; deciddes' par le 

I 
combat judiciaire, l'appel n'6tait pas l~ossi th;  tout 
dtait C O I I S O ~ I  ni6 par l'issue meme du combat. Dans 
cellis q u i  semblaient soustraites i cette prociidure 
violkite et qiii sobissaient deux degrés de juridic- 
tion, le jugernent rendu par les l i~rnrnes~~ouvai t  
&tre faussé et donnait encore lieu aux gages de ba- 
taille. Rarernen t ellesdevaient remonter i IaCoiir du 
roi; elles s'arretaientdans la qour jup;e;du combat. 

. * S  2 1 , l .  

~ a i s  ,' quand 'sa'int Louis eut aholi ce' gen,-e dc 
p-euves, la solutioii définitive des proces passa de la 
Cour des iassaux A 1a sienne; les appels, (levenus 
rnoins pér~illeux, se multipli&renl. Or, la réalite du 
pouvoir judiciaire n'appartieiit qu'ai~x jiiges en 
dernier ressort ; jiisqu'i ce qil'ils aient prononcc!, 
la question reste inddcise. 

Le roi eiit doric seul les jugeinents. Comrne I'au- 
toritc judiciaire intervient dans les rapports civils, 
journaliers des particuliers eiilre eus , c'est , de 
toules les fonctions du gouvernement, celle qii'ils 
sentenl le. plus ; le droit d'nppliqiier la loi est peul- 
ktre plus importan1 dans la pratique qiie celiii de 
la faire. 

( 1 )  Brdiiin,ii:oii, pagc 235. 



Saint Louis, il est vrai, n'hta d'nbord les gages 
de batailles que dans ses domaines (1); mais la 
vieille procédure tomba peu i peu en désuétude. 
Des le temps de Reaumanoir, le roi avait acquis le 
droit de faire des établissements pour tout le 
soIraume (aj.11 avait ainsi seul le pouvoir législatif; 
en outre, I'etude de la jurisprudence romaine, d+i& 
tres rdpandue, avait révdé aux légistes une autoritd 
supr&me, fort différente du  pouvoir royal, te1 
que la féorlalité l'avait fait. 11s ne tarderent 
pas remplacer les gentilshommes dans les cours 
de justice; ceux-ci, qui avaient été les jiiges néces- 
saires qiiand la justice s'administrait comme la 
guerre, étaient incapables, et par gofit et par ipno- 
rance , de s'astreindre aux formalitds judiciaires. 
Une ordonnarice de 1287 orsdonna i tous les jus- 
ticiers de se faire remplacer par des baillis (3);  
la magistra ture deviiit ainsi une ~,rofession spé- 

( 1 )  Quant 1; saint rois Loois les osln de sa coiirt., li ne les osta ,-as 
de le court  A ses barons. 

Beaumunoir, page 309. 
( 2 )  Quant li estnblisscrnent es1 geiierans i l  doit colirre psrtout la 

Beaumanoir, page 205. 
(3) Ordinatum fuit per consilium dornini regis quod duces. co- 

mites, baroiics, archicpiecopi, abbates.. . . . . ., e t  pi ieral i tcr  omnes 
in r c p o  F i a n c i ~  temlioralem jurisdlctionem liabentcs , príepositos 
et servientes laicos, et n u l h  tenus clericos iostituant. Malgré I'au- 
ioritd de De Lauriirs, nous doutons q ~ i c  le  sens d e  l'ordonnance a i t  
tité aussi I>ositif ; il noiis semi~le qu'elle a surtout poiir but  I'exclu- 
$ion des clcrcs. En tout cas, elie protive que l'institiition dea I~a i l l i s  
Ctnit &,$ générale. 

Eots de De Lauribrc siir Loiscl, tome 1, page 302. 
3 



ciale. Les jurisconsultes Btaient enclins i donner 
au roi les droits de l'empereur. Hommes d'dtude 
ctt non de violence, ils sentaient, en outre, plus 
vivement le hesoin de l'ordre et la n2cessit6 #une 
autor& qui put tout contenir. Les lois ft'odnles , 
simples coutumes nori rédig4es, n'dtaiwl pas assez 
nettement ddtermiiiées pour résister i la jurispru- 
dence. ~ei i reisement  pour la royauté, quand ces 
prélentions furent mises en avant, les év&ncments 
lui avaient doilnd la force n6cessaire pour les sou- 
tenir; elle avait en sa faveur la puissance, les 
besoins de la sociPt8, ce que l'on croyait dtre le 
droit : elle entraina tout. 

I 

Le parlement prit une forme ddfinitive : d&s x 302, 
Philippe la Bel avait ordonnd qu'il y aurait deux 
parlements i Paris, qui dureraient chaciln deux 
inois ( 1 ) ;  ce n'dtait pas, il est vra i ,  une cour de 
justice permanente, puisque les memes juges sié- 
geaien t aux grarids jours de Troyes et 1'Gchiquier 
de Rouen (2). Eii I 320 , le parlement Btait divisé 
en requktes ct en enquetes; on y troiive meme le 
principe du ministkre public (3). 

(1) Proponimus ordinare quod duo  parliamenta yarisiensia, et di:o 
scaccaria Rothomagi, e t  Jies trecenses bis teneb~intnr  in anno. 

Ord.  de 1302. La Thaum., page 365. 
(9) Quatre d e  ceux d e  la  chambre seront envoyés 3 I'eschiquie~s 

des quiez un sera prelats, et  l'autre barons.. . autant  en envoierra 
I'en aux jours d e  Troycs. 

Ord . , tome XIi, page 356, année i 302. 

(3) Qu'il y ai t  en chaque parlement une pcrsnnne iliargiée <le 

(aire avancer les causes le  roy . 
Orcl., tomr 1 , p n g ~  617, an 131s.  
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Celte institution est, comme on sait, un des ca- 
ractkres spéciaux de notre ordre judiciaire ; dans 
tout d6lit il y a deux intérkts blessés : celui de l'in- 
dividu ol!jet du delit, et celui de la sociétd, obligde 
i garanti~la vie et la propriété de toiis ses rnemtires. 
Laction criminelle peut done Btre intentée soit au 
nom de Ya partie, soit au nom du gouverneinent. 
Les lois francaises ont choisi ce dernier rnode, saris 
toutefois interdire le premier. Elles ont pensé que 
la punition des coupables était un devoir pour la 
magistrature ; que si un yarticulier pouvait transi- 
ger sur le tort qu'on lui avait fait, il n'avait pas le 
droit d'dteiidre cette transaction la sociéié, inté- 
ressée i prévenir lecrime, et par le chitiment, el par 
l'exemple. Ces principes donnent plus de certitude 
i la poursuite et, en conseq uerice , i la répression; 
car il est plus facile d'effrayer un particulier isolé, 

? 

qu'un rnagistrat arme de la force publique. 
11 semble cp'uiie inriovation aussi dclataiite ait 

d i  avoir u11 graritl retentissement dans nos lois, 
qu'au moins il doive &re facilecle dire quand elle a 

été pra tiguée pour la premiere fois. 11 ii'en est ce- 
pendant pas ainsi; comme toiis les grands change- 
ments dans la socidté franqaise, la féodalitd , le 
pouvoir absolu par exemple, le minislere public 
s'est fait peu peu. On trouvc une Cpoque oh il 
n'est pas encore, et une autre o& il est en vigueur; 
rnais, danscet iniervalle, il est impos~ibled'assi~ner 
une date certaine. 



Au temps de Ekaumanoir, il n'y avait point 
de poursuites faites au nomede la justice. 11 dit for- 
rnellemen,t que, s'il n'y a pas de partie plaignante 
et que le jiige n'ait pas par luiyrn6me la preuve 
du criiw, il doi t renvoyer le prérenu (1) sans chex- 
chec b s'iclairer au moyen d'une instruoiioii : il 
n'était saisi que par la plainte. 

11 est probable que le ministkre public n'a pas 
dh son origine aux idées géndrales que nous rivons 
exposées, Le mi  et les seigncurs propriétaires de 
juJiiws dtaient, eomme nous I'avons vu, interessés 
personnellement la punition des délits; ils rece- 
vaient des amendes , des con6scations. Ce fu t pour 
veiller i ces.profits judiciaires que furent nommés 
les avocats dn roi et les procureurs des sei- 
gileurs (2); mais, comme l'intér6t fiscal s'accordait 
avec l'intéret judiciaire et qu'ils étaient tous les 
deux opposds A l'impilnité, ils ne tardkrent pas 
se confondre. 

Cequi importait A la soci$té, c'etaitla rdpression 
du crime, et non le niotif, qui cngageait A Ic pour- 
suivre. 

Les auteurs de ces innovations n'en sentaient 
peut-&[re pas la portée; ils hb6issaient aux n6cessités 
du momeilt sans s'occuper de la révolution opdrée. 

( 1 )  Beaumanoir, page 160. 
(2)  CzLerum voliimus q ~ ~ d  proc11raLores nostri in  cairsis qiias 

nostro nomine agent contra quascumque personas jiirent.. . . . . pro- 
Iiihentcs ne de c;iusis a l iwi j  se intromittere. Le mot nlienis est rr- 
marquable. Ord. c 1 ~  1302. [.a Tliaiim . , paar 365. 



Les évhnements rie se jugent bien qu'a distance ; 
il ne faiit donc pas s'étonner des hésiiations, des 
incertitudes; en I 3 2 4 ,  le parlement n'etait pas 
encore sédentaire (1) , mais il allait le devenir ; il 
siégea ; des i 344, dans l'ancien palais des rois (2) , 
on y ~ouvpl i t  d6ji une grande Chambre, les re- 
quktes (3), les enqueles, un personnel n o m b r e ~ ~ ~ ,  
des oaciers minisidriels. Dhs lors on fixa le nom- 
bre des juges, les audierices, les ddpens, le sermeiit 
des avocats : les droits et les clevoirs de la royaute 
s'étant accrus, i\ fallait qu'elle organ<s%t ses k~ces .  

Le roi étiiit donc le jiige des possesseurs de Befa, 
puisque chaque vassal ~ouva i t  forcer son seigneiir 
i comparaiti-e devant le tri'bunal suzerain ' (4)  ; 
mais cette ai~toritd ne s'dtendait pas 5 la popul*ation 
coutumihre, celle-ci n'avait aucun rang dnns le 
rdgime féodal ; elle h i t  la propriéte des maltres 
sous lesquels elle vivait , et ne pouvait appeler de 
leur jugement ; l'aflranchissernent des commuiies, 

I , \ 

(1) Si parliamentum Parisiis non esset. 
Ord . , tome 1, page 782. 

(2) Duc., VOC. Parlianien~uin . 
(3) Ord., toiiie 11, pagc 175, an 1342. 
La confrérie des procureuis remonte i 1,i meme auiiée. 
Ord., tome 11, pdge 1 7 7 .  
Le nombre des niagistrats du pnrletncnt étnit de quatre-vingts 

personnes. 
Ord ., tomc 11, pagc 221, an 1344. 
(4) E t  si n'en a niil si gran1 dessous li qui ne puist estre trais cn 

sa coiirt pour defaute de droit oii de faiis j ugemen t ,  e t  poiir tous Icr 

css qui touquent JU roi. 
B ~ n u m . ,  page 181. 



au xle siecle , fit passer les bourgeois dt! la main 
des seigneurs sous celle di1 mi. 

Les villes se trouvaient dans une position plus 
favorable que le plat pays ; les cheaaliers per- 
daient daiis des pues dtroites et tortueuses les 
avantages de leur science militair6 5 les habitants 
dtaient iinis par celte conimunautd de vie et d'in- 
térels nde de leur séjour dans un meme lieu ; quand 
les bourgeois eurerit recours A la force, les sei- 
gneurs clercs ou laiques furent obligds de céder : 
c'at 1; l'origirie des coinmunes; part quelques 
villes, elles remontent au sre ou au X I I ~  si6cle : tous 
les contemporains en parlent corrirne d'une chose 
~iouvelle (1). 

La commune , dit Guibert , est une chose nou- 
velle et detestable; les habitants sont obligds i 
pager une fois dans l'annee le pris de la servitude dii 
i leurs maitres, et s'ils commettent quelques délits, 
ilsen sont puiiis par une amende 18gale. Quailt aus 
autres exactions de tributs imposds ordinairemerit 
ailx serfs, ils en sont tout a fait esempts (2). 

D'apr6s l'aveu d'un ennemi mknie, le hut dí: In  

(1) La plus grande p r t i e  des chartes citdes par Ducnnge est dc  
Philippc-Auguste. Les rois eu donnkrent ou en vendirent lilusieiirs. 
Les vassaux les imitcrcnt , séduits par le prix nttaclic' A ces conccs- 
sioiis. 1.a plus ancieniie charle est de Loiiis V I .  

ü u c . ,  voc.  Commuui:~. 
Tunc communitas popuiaris in 'Francia inslitutd e s l .  Ord. vitci- 

l is .  lbid. 
(2) Ihici.? CIII I 006. 
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cbmmurie éiait purernelit d6feiisif (1) : les habitants 
jriraient de se protéger miituellement. Qiielcjueí'ois 
les ecclésiastiques ou les nobles preterent ce ser- 
merit, rnais comme garants, puisqu'il 6tait dirigé 
contre eux ; Ia commiine avait le droit de guerre , 
cehi  d'assemblerles habitants au son de la cloche , 
la justice; en u n  mot, c'était une pctite sotiverai- 
rietd, ou plutbt, d'apres les idPes dii tenlps, un 
íief dans la mouvance rnddiate ou irnmddiate du . 
roi. 

Louis VI11 (2) regardait couime siennes toutes 
les villes de communes; quelquefois l'autorité 
royale iritervenait entre les villes et leurs seigneurs 
poi;r confirmer ou abolir les chartes. 

Le roi et le tiers-eitat ont toujours fait des pro - 
gres communs : ce fut sous Louis le Gros que lii 
royauté sortit de la ldthargie oii elle s'endormait 
depuis deux sikcles : de la meme dpoque daterit les 
premieres chartes de commune. Le peuple et son 
représentant grandissaient ensemble. 

La cornmune jouissait des prdrogatives souve- 
raines, elle nommait ses magistrats, assemblait des 
milices, en íin elle pouvait se faire craindre et res- 
pecter. Le droit de bourgeoisie inspirait moins de 
niéfiance (3), il se hornait A des exemptions accor- 

(1) Rayoouaid, loinc 11, page 239. 
(1) Duc., voc. Communia. 
!3) Preface do tome XI1 (les brdonnances. 



ddcs (1) aax hahitniits, inoyet-draf finanee; les sci- 
gneiirskarent aussi leurs bourgeois (2); mciis, 3' la 
fin ilu x~v"~si&cle, le droi t desconf6rcr des b~ufcea i i  
sieh' da'ppartenait plus qu'au roi; seul'; il l&dft 

assez puissarit pour que sa protectidn ~fihlPe.echer- 
chdé~'5sbek 'dlóÍ'gn4 pour qu'elle nellfiitlfph pG 
satii'e: Plusieurs rois firent construire dans le 
midi des bastidis , espece d'asile coatre la tgrariticie 
fdbdale. 'Les hhbitants pouvsient marier leirrs filles, 
faire leurs enfants clercs, tester, vendre sans au- 
to'i8A'tidri; faciilt&i db  droit nab~rel et qui, alors, 
etaient des privileges ; enfiii ils n'itaient sournis 
clu'aux ' jijges Yoyaux ( 3 )  ; et comnle, jusqua 
Charles IX, il fut admis en principe qcie 'la com- 
p6t6nce'ddpendait du doinicile de I'accusC. ct noii 
du lieu du délit , les botir~~eois n'eurcnt rien a re- 
dbutei' de leurs anciens seigneurs. 

Ces droits 11'6taient pns nieine attacli6s riiic 

1-6sidence cohtiiiuelle dans l'enccinte privil6gide; 
ils pouvaient s'acqu&ir par Yacconlplissement dt: 

(1) Ord ., torne XII, pagc 383, an i3io.. 
IO.,,page 399, a n  1312. 
(a) De ricliief la taille que  iious nvons siir nos d i t  1ioi:geois c1i;is.- 

cun  an hau t  e t  bas ,  sans estimacion et sornme ceriainc, nolis rnn1,- 
rions et atleniprons. 

. . 

Charte d'un seigneur: Ord ., tome XII, page 3 0 1 .  
Cette concession étai t  faite moyennant Soo 1ivi.e~. 
(3) Nec es1 intentionis nos t ra  quod subjecti nostri possint rciliii- 

rere, a u t  d e  prrefatis hurgesiis retrahcre Iiominis suos de c o i p o : ~  
adscriptos. 

Ord .  de i 1,02, r;ipporie'r par I,a Thni1masiii.i-r. pi;c 770. 



certaines formalités dont la ~rincipale était le paie- 
ment d'une somine d'argent. Ces concessions 
étaient, avant toiit, une niesure fiscale (1). Un des 
sens du mot bourgeoisie était la redevance exigde; 
mais , quels que fussent les motifs, les sujets des 
gent ihhomes leur 6chappaient. En vain ceux-ci 
se roidissaient contre le cours des clioses, leurs 
terres se ddpe~iplaient, et, pour y retenir les habi- 
tan ts, ils éiaien t olilig8s de leiir accorder les rnbrnes 
franchises. Ainsi, a cót6 de la féodalitd et hors de 
son influence , surgissait une classe nombreuse, 
active, qui n'avait connu les seigneurs que par des 
maux endures, instrunient tout disposd servir 
contre eux. l 

La royautd, pendant le xiriesi6cle, acquit le droit 
de faire des lois pour tout le royaume. Pour 
quelques établissements qui devaieiit etre en 
vigueur hois de ses domaines, le roi commeriqa par 
~xendre le consentemeiit de ses barons (a). L'or- 
donnance de saint Louis sur le combat judiciaire 
rie fuk r e p e  que dans ses domaines; niais son or- 
donnance coritre les blasph6niateurs fut applicable 
a iout le royaume : (( Et airisi face cliaque sei- 

( 1 )  Ai donné en perpGtuelle auinosne A l'abbnyc J e . .  ., ti prendre 
qur mes bourgesies de Guise, par la main di  cil qui poiir lors recevra 
les dites bouigesics. 

Clirirte du cointe de Blois, de 127.1. Duc., voc. Rorgesia. 
(a) Hoc stabilimentum durabit quousque et nos ct comitissa Lie- 

rensis et comcs Guido aliud diffaciamus . 
Ord ., toine 1, page 45. RPgoc de Phi1i;)pc-Aiigii5ie. 



)1 gneur garder cii sa terre (1). )) Beaunlanoir re- 
coilnait que le roi a pu faire des établissements 
pour le bien commun du royaume ; ainsi il ,a seu\ 
le droit, de délivrer la charte de comrnune; il en 
donne meme la raison : le gentilhomnie tenait ses 
serf's de son supdrieur ; en les affranchissant , il 
apetigait le %ef dominan t (2); il disposai t d'iine 
propridté íjui n'était pas liii. Ces progr4s avaient 
étd graduels. Excepté le droit d'affranchir les serfs 
fondé siir les iddes féodales, ils supposaient dans le 
roi un autre titre que sa qualitd de siizerain : un 
ílroit.de police sur tout le royaume. C'dtait en vertu 
de ce principe qu'il avait la garde de toutes les 
Cglises (3). 

Ainsi le roi eut le droit de rdclamer les hommes 
'qui déclaraient lui appartenir (4); ses officiers 
purent exploiter dans les terres des barons lorsque 
ceux-ci iiégligeaient de le faire (5); enfin la-con- 
iiaissance des cas royaux, ddfdrds exclusivement 
aux juslices royales, resserrait \a juridictio~i 
féodale. 

La marche de la royaulé , dans cette voie , ne 
fiit pas continue ; il y eut des rdactions, et, poiir 
un moment , elle fut obligée de rhtrograder. Les 

;I) Ord. ,  tome1,page 102, an 1~68. 
( 2 )  Orc1 ., tome 1, page 155, an i 268. 
(3) Beaum . , page 260. 
(4) ~tabliscement de Sainl-Louis, page 270 

( 5 )  Oid.,  tome 11, pagc 62, an 1330. 



1~~eniiei.s Valois iie conserverent pas les conquktes 
judiciaires de Yhilippe le Bel, et rendirent a leurs 
vassaux quelques uns des droits dont ils les avaient 
ddpouillds ( r  ). Les seigneurs eurent la lggislation 
daris leurs fiefs; mais il fallait que le roi confirmit 
leurs .lettres (a). Le terrain n'etait pas abandonn6 
poiir longtemps; les concessions mime faiteo aiix 
barons{3;, la confiscation des bannis, le droit de 
juger les appels, de battre monnaie, prouvent qu'i 
cette epoque le pouvoir roya1 était devenu la rCgle, 
et le pouvoir fdodal l'exception. Un sibcle plus 
ibt, les possesseiirs de fiefs n'eussent pas meme 

senti le besoin d'ktre rassurés conlre ces enipikte- 
menls (4); ils avaient cette sdcuritd que donne la 
conscience dii droit et de la force. EnEin le roi se 
i.kservait toujours les cas roynux, que l'interpréta- 
tion jiidiciaire Btendait sans cesse. 

Ce changement dans l'autorité, qiii faisait du roi 
un iiiagistrat, tandis qu'auparavant il n'était gukre 
que le propridtaire d'un plus grand fief, lui donna 
la possession exclusive de ce~tains revenus, qu'il 
partageait dans l'origine avec ses vassaux. Les Juifs 
etaient une des propriétés les plus lucratives de ces 
tenlps barbares. L'kiat de leur nation , rkpandus 

(1) Ord., tome 1, page 693, nu 1 3 1 0 .  
( 1 )  Ord. ,  tome 11, pnge 7 1 ,  nii 1 3 3 1 .  
(3) Qood Lona bnnnitoroin ipsis nohilihiis conceduntiii.  
Ord., tome 1, page Ggg, an 1319.  
(4 )  Ord ., torne 11, page I 26, an 1338 .  



parrout, l'avilissenient qui leur iriteidisait toilte 
profession honn6te en avaient fait les coi~rtier*s et les 
usuriers de 1'Europe; l'argent rnoanoyd dtait. eri 
leuml mains , mais leurs personnes appa~tenaient 
aux seigneiirs (1 )., 11s Ctaient vendus , transpoiq@s 
avec 1 les #terres ;. ils dtaiaiont tellementa considértos 
comrne la diose du seigneur que, s'ils se convertis- 
saient, leurs biens.étaient confisqués son profit; 
c'dtait le dédomma~ement des taxes que celni-ci 
perdaitlpar leur changement de religion: Ce ne fut 
qu'en- i 36'4 que ftit a h l i e  cette li.gis\ation peu chr8- 
tierine. Quand il ftit admis que le roi avait un droit 
de surveillance sur tout le royaume, il disposa seul 
dni, sort des Juifst(a). Les Lomhards cenrichis par 
le meme commei.ec lraient enveloppds J3ns la 
i116me réprobation (3) : ils 6taient proscri ts, quand 
leurs richesses dveillaient l'avidi t6 ; rappelds , 
quand le hesoin d'argent les rendail ndces- 
saires (4). 

L'héritage dugbhtard et de l'aahain, l'amortisse- 
ineiit des fiefs, acquis par les vilains et par les gens 
d'église, furent de ni6me enleves aux seigneiirs. 

L'amortissemeiit et le franc fief étaient unedigue 
elevde pour défendre la fCodalit8, qui iie 1aiss:tit- 

( 1 )  ~tahlissement de saini Louis, pagc 181.  Jodieom siium, Jii  
dñi im domini. Ord . , tome 1, page 53. 

(2)  Duc . , voo. Judsiis . 
3) Diic., voc. Caorsini. 
Ij) Oud., tom. I et 11. Passim. 



rien entrer dans son cadre et n'en laissait rien 
sortir. Un íier posséde par un vilain au par une 
%]¡se rie pouvait plus Ctre desservi. Le seigneur 
p e r d a i ~ ~  dans le premier cas, l'e service.rnilitaire; 
daas le second, les tales feodales, exigées chaque 
m t i t a t b ~ , ,  Les, principes des fiefs exigcaient que 
tous les seigneurs jusqu'aii roi fussent indemnish; 
iine telle dificulté eUt rendu les acquicitions im- 
~~ossibles. Le cours des choses, qiii appwtait ari 
tiers-dtat et il'kglise une part toujours plus>large 
dans la propci&é, emporta ces w a p s  + ( I  J. Le mi 
se rdserva le droit de relever les 1-oturiers et les 
prdtres de leur incapacité. En 1 3 9 ' ~  il ddclara qu'a 
lui se111 ,appai~tenait le droit d'amortissement 3. de- 
puis Pliilippe le Rel, le franc fief n'était Pgalernent 
dti qu ' i  lui. Ces droits furcnt souvent proch- 
inés, rarenlent exiges ; l'aniortissement 6tait une 
menace pour fnrcer le clergd 2t contribuer de .sa 
hourse. Le franc fief ne devint une imposition 
rdgu\i&re que sous Louis XlV, dans un temps 06 
la féodalitd ne donnnit meme plus signe de vie. Ce 
n'dtait qu'iin expédient financier ; mais il con- 
sacrait iiiie iri6galitd hlessante, il était en opposi- 
tion avec toules les mesures du mhne r6gne. 

Les aubains étaient ce~ix qui liabitaient un auire 

( 1 )  Pliilippc le Hnrdi crt le premier qiii ait exige le droit d'ainor- 
Lissement. 

Oirl.,  tnme 1, p. 197. 11 n'rxi.tait pns sousS.tint-Loiiis. J I .  p. 113. 



diockse (1).  11s etaieiit tenus de se elioisir un sei- 
gneur dans l'an et jour; s'ils ndgligeaienl telte 
formalicé, ils devenaient exploitnbles au baison. Ces 
coutumeg p~oiivent assez combieii I'existence de 
chaque fief Btai t isolée ; il n'y avai t de rapport 
qu"eritre.le vassal et le seigneur: en ligne directe, 
pour ainsi dire. 

Les revenus du roi n'dtaient donc que ceux d'un 
grand propriétaire; il avait sur les vassaux irh- 
médiats de la couronne les droiís que ceux-ci 
avaiaient sur les arriCrevLassaux : les taxes percues 
aux diverses mutations, les profits ,jiidiciaires , les 
aides légales; i l  parait meme douteux que ces  

taxes aient étd levdes sur les gratlds feudataires 
nvant Philíppe 1; Rel (2); du nioins, les do- 
ciiments Idgislatifs n7en parlent pas avant cette 
6poque. Une ordonnance de 13 18 prouve que 
les gens des comptes n'étaient guCre que des in- 
tendants : ils doivent vendile le poisson des Btnngs, 
quand les viviers seront remplis, et employer le 
prodilit des Btangs 5 l'achat du poisson de merS; 
celui di1 bois; 2 l'achat des volail~es. De pareilles 
fonctims ne sont gu6re du ressort de la rnagistra- 
ture. 

{ i )  Se niicuns lions estrauge vient  ester en a~icunccliatellc.iic,et il 
ne  face seigneur dedans l'an et jour, il en sera exploitablc aii Ijaron . 

Ord., tome 1, page itG, an rz to .  
(a) Ord., tome 1, page 534, nnnée i 3 1 3 .  L'aide qu'il leva poui. 1:) 

clievnlerie de son fils liii fut mhnie contrstce. 1.c pnileiiicnt pro- 
iion(:n cn f. iveut dii roi . 



Les tribunaux 6taient une des principales res- 
sources de la couronne; ils dtaient compris dans 
la Einance ( I ) ,  et le produit en dtait atyermé. Ce 
fut meme un des reproches que Boniface V.111 
adressa i la ln6moire de saint Louis poiir s'oppo- 
sel. i sa canonisation (a). Ainsi les empi&tements 
des justices du roi servaient i la fois sa richesse et 
sa puissance. 

Les prévots et les haillis étaient une institulioii 
de Philippe-Auguste : avant lui leurs fonctions 
Btaient remplies par les sdndchaux; mais ceux-ci 
relevaient du grand-sénéchal, feudataire puissrint, 
propridtaire hdréditaire de sa charge. L'action 
royale était donc gende meme dans ses domaines. 
La diff1cult6 fiit tourn6e au lieu d'etre attaquhe de 
froiit ; depuis I I 91 , il n'y eut pliis de grand-séné- 
chal ; les baillis et les prevots, dont les noms ne 
rappelaient que l'autoritd royale, devinrent ses 
seuls agents. 

L'administration de la justice et la perception 
des revenus fi~rent lo~igtemps dans les memes 
rnains ; mais on ne tarda pas a éprouver le besoin 
de séparer l'urie de l'autre ; des receveurs furent 
créés, il fut meme interdit aux baillis de vendre 

( 1 )  Les baillis ba~idroiil les privotés, phages, les scc~ir, ecriturcs , 
e t  autres rpurcliiés dii roi .  

Ord., tome 1, page 462. 11 nous serait facile de miiltiplier Ir; 
citations. 

( 1 )  Duc. ,  vnc. Prngnsitiis. 



les fermes du roi ( 1 )  : uiic comptabiljt6 plus r6- 
.guli&re commenca s'dtablir. En, r 3 i G  (a),, gn 
lrouve deja des trdsoriers obligés de compter i la 
Chambre des comptes , , uri trésorier des .guerrqs ; 
la , m h e  ordonnance de 1 3  18 porte qiie toute re- 
cetteivienne au .Tr$sor et que nulle as.+gpqtion ,rie 
soitrfaite que sur  ledii trirsor (3); enfin, en ,1320, 
lacomposiiion de la Chainbredescomptes, son indé- 
pendaace sont fixdes ; déji Btait dbauchée foute 
l'aiicienne monarchic. 

, $  Tout faibles qu'dlaient les rcvenus fdodarir , ,ils 
pouvaien t sufire qiiand la royau té était can rinde 
dans ses doinaines; mais il est rarc que les rdvolu- 
tions e tnpr tent  h la fais et la forme et le fonds, 
et les institutions di1 pass6 snnt forcdes de s'adapter 

des circonstnnces pour Icsqiielles elles iie sont pas 
faites; la différence était grande entre les preii~iors 
capétiens et Pliilippe le Be1 : celui-ci toutefois, pour 
des entreprises bien pliis importantrs, n'nvait que 
les memes ressources; la réunion de plusieurs 
grands fiefs les avait augmentées, sans en clianger 
la nature , et le produit des propridl6s privees ne 
croit pas en proportion de leur étendue. 

Philippe le Be1 se debattit contre la ilécessit6 ; il 
employa tous les moyetis usiiés de son teml>s, 
aliéna les domnines , persécuta les Juifs , lit con- 

( 1 )  Ord. ,  tome 1, pnge 714, ni1 1 3 2 0 .  

<2) Ord. ,  tome 1, page 65S, an 1 3 1 8 .  
(3) Oid ., tome 1, page 7 0 6 .  



daniiiei* les renipliers , leva des aides soiis diffé - 
rents prétextes : tous ces efforis n'aboutirent qii'h 
un revenu de 80 mille marcs (4  rnillions de notre 
monnaie) ; il est m6me permis de croire que cette 
évaliiation est exagérée (I), puisque ce fut le chiffre 
que lui reproche Boniface VIII. Piiilippe- Auguste, 
ajoutait celui-ci, n'avail levé que 30 mille niarcs. 

Les altlrations des nionriaies étaient la seule me- 
sure q i ~ i  atteignit les gentilshommes en deliors de 
leiirs devoirs fgodaux. Depiiis saint Louis, la mon- 
naie des barons n'avait plus cours que dans leurs 
[erres (2) ; celle du  roi, au contraire, était recuc 
l~wbout. Le nombre des seigneurs ayant le droit de 
Lattre inonnaie diminuait chaque jour; ils ltaient 
qiiatre vingts sous saint Louis et n'étaient plus que 
trente-deus sous Charles le Be1 (5) : le bénéíice des 
falsiricationspouvaitclonc Btre considdrable, surtout 
11 une époque oii distinguer le titre des mhtaus 
érait un art  pcu rPpandu. Mais , ce que le roi ga- 
gnait comme faussnire , i\ le perdait comme pro- 
priétaire ; i l  a fallu cinq si&cles pour qiie le gou- 
vernement renoncit i ces altérations, et c 'estaprh 
la régence seulement qu'il s'est apercu que le vol 
était une spéeiilation detestable. 

Veiidre , aliéner le domaine était une cliosc, 
toute naturelle, puisqu'il ne se composait que de 

(1) Dupi~y,  cité par Boolliii~villiers. 
( a )  Ord . , tome 1, puge 595, annic r 265. 
13) Ord. ,  toine 1, pnge 624. 



prolwidtds privZes ; mais ce n'dtait qu'iiri pallintif 
qui grevait l'avenir au profit du présent : les aliB 
nations sont iine ressource qui s'épuise elle-mhine. 
La meme cause, le besoin d'argent, faisait que 
tantbt les rois vendaient leurs dornriines et 

que tant6t ils retiraient leurs concessions ; ils 
' eiissent voulu conserver et le prix el la chose. Les 

legistes vinrent en aide la royaule el proclaink- 
rent le principe que le dornnirie Btait inali&nable ; 
c'était distinguer nettemcnf 17autorit6 souveraine 
d'avec la persoune di1 roi. 

Les reclierches infi~uctueiises que tous les soii- 
verains ordonn~ieiit siir les domaines proiit7eni 
assez coinbien cet te garantie dtait illusoire : cette 
fiction légsle qi l i  mettait, hors dii commerce des 
l~ois,  des terres, était contraire la nature des 
choses , et ne fut jamais reqrie qu'en théorie ; en 
fait, les engagemeilts, les ventes se multipliaient, et 
ce fut un bien; sans cela, iine partie de la France 
se fht immobilisée et fiit reslde dtrangkre ii la ri- 
chesse qu'ajouiei~ t au sol 17iiidustr.ie el l'aclivi té 
par ticulikres. 

Quand plus tard de véritables impbts vinrent se 
joiridre aux propriétés privBes, revenu primitif des 
souverains , on s'imagina que le noni con1mui.i de 
domaines sufisait pour leur donner la mdme na- 
tiire, et l'on vit successivement les tSentes, les 
aides passer entre les mains des pai-ticiiliers. L'a- 
biis fiit meme pouss6 si loin, qiie Siillg pui fairc 
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rehtrer pour 200 millions de notre monnaie clc 
domaines engagés. 

Le roi avait deux especes d'auioi-ité dans le 
ro yaume ; celle de suzerain dans les fiefs de ses 
vassaux , et celle de  seigneiir dans les fiefs dont il 
&ait le proprietaire direct. L'une Blait plus etendue 
quk l'autre; l ~ o r s  de ses domaines, i l  n'avait que des 
vassaux , dont les conditions, les devoirs etaient 
réglCs d'avance; dans ses domaines, il avait des 
sujets ; il exercait sur ceux-ci les iilemes droits que 
les seigneurs dans leurs terres, et comme il se trou- 
vait i la fois et leur superieur féodal et Ieur sei- 
gneur direct, son poilvoir y était 1,Fus absolu que 
celui des particuliers ; car ces derniers ñvaient un 
siipdrieur dans le suzerain. 

Les grands vassaux sentaient bien combien 
cette réunion des deux titres dans Ia personne di1 
roi était fatale i la feodalitd; pour en prdvenir 
l'exiension, ils obtinrent plusieurs fois du  roi 
qu'il n'achkierait pas de fief relevant d'eux o11 
qn'il leur fournirait un homme pour accornplir les 
cervices dus par le fief inférieur aii fief dominant. 

Mais la nuance qui séparait les anciens vassaus 
des ducs de Fraiice, des feildataires de la couronne, 
s'efiaca de plus en plus; c'dlait rine de ces distinc- 
tions subtiles, faciles i soiitenir dans la théorie, 
mais que la pratique emporte toiijours. L'aiitorití! 
royale gagne ?i cet te confusion . 

Phifippe le Reí leva iin droit i I'extraction d u  



scl (1); e11 1302, il imposa les marcliandises A 
la sortie. La mariikre meme dont il s'y prit poiii. 
établir cette nouvelle taxe prouve con-ibien il 
était peu siir de l'obéissarice. 11 ddfendit l'espoi'ta- 
tion de loutes les marchandises , en se réservant 
de dispenser de cette prohihition moyennarit 
finance; le droit était de sepi deniers par livre (2). 

La gabelle proprernent ditc et iin droit d e  
It denicrs pour livre su r  les niarchandises remo11 tent 
?t Philippe le Long (3) : ce prince promit de les 
abolir et de ne pas les incorporer i ses domaines. 
Sous Charles le Re1 , la quotit6 d'ii~i imp6t sur les 
consommations est fixée a 2 sous par tonneau de 
vin (fk\, ii 6 deniers par baeuf. Telle est l'origine mo- 
deste des taxes indirectes. L'impbt direct n'a com- 
nlenct! qu'un siecle plus tard. 

Dans la sociétd moderne, les finaiices ont tou- 
jours élé u n  objet d'une extreme gravitd; tous les 
changements s'y sont toujours r6vélBs par une mo- 
dification di1 rei7enu pullic. Le vote de l'impot a 
creé dans u n  pays voisin la liberté politique; en 
France, la réparlition plus dquitable de l'impot 
s'est associée aux progres de l'égalitd. Chez les 
anciens, a u  contraire, il n'v avait rien de con-imilri 
entre les rc?volutions financieres et les révolutions 

( S )  Ord., tome i, page 721 . 
( 2 )  Ord., t o m e  1, liagc 351. 
(:3) O i d . ,  tome 1, pngr 079,  nnnee 1 3 1 8 .  
(4)  01.0 . lome 1, ~ a g r  784. :~liii&c 1 3 2 4 .  



politiq ues. La cause de ceite diff&re~ice se trouve 
dans le diaoit des gens recii alors. La guerre était 
dirigke el contre l'atat et contre les particuliers; 
Ic vainqueur disposait i son gre non seulement de  
I'itid&peiidance de l'État, rnais encore de la liberté 
cirile ; ks biens des vainciis , leurs personnes 
mtme devciiaient sa propriétd. La guerre était 
donc une source de richesses; on dprouvait inoins 
le I~esoin d'cn appeler aux foi*tunes privees. 

Le nombre des citoyens actifs était lirnitér par 
i'esclavage; chez nous, il n'est pas iin individu 
que l'irnpht n'aille frapl~er. A ce litre, toiis con- 
courent au gouvernement, au inoins par leur 
obéissance. Ces deux causes rendent l'impot plus 
frdquerit, le répnrtissent sur un plus grand nom- 
bre de personnes; toutes les oscillations qu'il subit 
doireilt donc se faire sentir. 

Ces essais , tout tiniides qu'ils sont, marquent 
une &re nouvelle pour la royaut8. Lever un impot 
sur tous les habitants, c'6tait parler au non1 de 
l'int6ret général, s'en proclamer le représentant e l  
se créer par l i  un titre diffdrent de celui des sei- 
gneurs : le suzerain feoda1 était devenix un magis- 
Irat. Ce changement était une consequence de 
l'affranchissement des classes inférieures. Le serf, 
devenu bourgeois d (1 roi, se trouvait placé sous son 
autoritt! immédiate; ce n'dtait plus le rdgime des 
liefs o& l'action se transinettait de degrh en degr6 
c b t  n i~ i ivn i t  prescluc 6puiséc au termc dc I'i.clielle 



sociale : ici il n'y avait aucun iiiteriiiédiaire eiitrt: 
le comniandement et 1'ob;issance. 

11 y eut pendan1 un temps deux sociétés en 
France. 

Dans l'une, Ia souverainetd ri'appartenait a11 

roi que par ressort, les serfs et les liomrnes cou- 
tumiers étaient les sujets des seigneurs; l'autre, 
au contraire, ne reconnaissait de supérieiir que le 
roi. Oiitre les caiises g6niii-ales, telles que l'ex- 
tension des domaines de la couronne, il y en avait 
une particulikre qui favorisait les noiiveaux prin- 
cipes : les sujets des geiltilshommes pouvaient 
toujoiirs se soustraire ii leur autoritd au moyen 
des bourgecisies royales. La sociét6 motlerne se 
recri~tait sans cesse aux dcpens de I'nncienne; 
elle gagnait toujours, tandis que sa rivale ne 
poiivait que perdre; i la longue, elle devait l'a- 
iiéantir. 



CHAPITRE 111. 

Des p~eiiiiers greniers i se1.-Aides.-Vote des iiiip6t.s.- 
Falsifica~ions des csp2ces.- Etats particaliers. - États 
gí.néraax. - .4ssciilblée de i 355.-Oiigiiie de la juridic- 
tion spéciale pour les iinpbts. - Asseiiibl6e de 1356. - 
Son esprit ct son poiivoir. - Raisoiis qui font avortei 
cette tentatire. - La royautk eii profite. - Regiie de 
Charles V. -1inposition foraine. - Con~meiiceiiient de 
I'inégalité entre les divei-ses provinces. - Le nionopole 
des aiiiies eiilevé ii la noblesse. - Caracthre ilouveaii de 
la royauté. -1nsurrectioii contre les taxes sous CharlesVI. 
-Elle est rhpriin6e. -- Creation de la cour des aides.- 
Les seigneuis perdeiit leiii* aiitorit6 exclusive sur les 
hoiniiies. - . Lc i.oi 12ve des iii~pdts sans coiisulter leurs 
k t a t s . - ~ k ~ n e  de Charles VII. - Oidonnaiice de 1 4 3 9  
- Institiition d'uiie arinée periilaneilte et de la taille. 
- Part prise par les Etats A cette révolution. - Francs 
arcliers. - Etat du revenu public. - Réforiiie judi- 
riaire.- Parleiiirnt dc Toiilouse. - Rédactioil cles cou- 
tunies.-.Etat de la natioii divisée en deux classes. 

Les preiniers grenicrs A scll furent dablis eii 

1342 (1), les officiers Fiirent déclarCs juges de toiis 
les délits commis l'occasion de cet irnpot ; ils fu- 
rent nikrne indépendrints du parleinent. C'est la 
que reriionte cette juridictioii psceptionncllc, une 



dc celles qiii ont pese lc pliis diirciiicnt siir Ics 
classes inférieiires de la societd : c'était une idde 
inalheurcuse que de réunir la fiscalitd et la magis- 
iraiure dans les memes mains; le juge se ti-ouvair 
porte préférer les intérers du  fisc i ceux de la 
justice , et punissait , comme des atterltats contre 
la sociGt6, les ruses a u  inoyen desquelles lcs con- 
tribiiables se dérobaienl i l'impot. 

De vives rdclamations s'éleverent conlre cette 
taxe nouvelle (1) : Philippe de Valois, d7apr6s l'avis 
des barons , chapitres et bo~ztzes .villes, déclara 
que son inteiition n'était pas de la conserver 5 
perl~étiiitd; cette promesse fut oubliee, nul n'dtait 
Ii pour la fai1.e valoir. C'élait un pas iminense 
pmlr le roi d'avoir, dans tout le royauine, atteint 
les forruties les plus 6lev6es; en se soiimett;iiit, 
nobles et roturiers se recorinaissaient su,jets aii 
]neme titre. La royaut6 était u11 lien entre les di- 
verses provinces de la Fraiice; plus tal-d, les États 
g&nGraris essayerent de se mettre sa place, mais 
leur telitative échoua. 

Les taxes indirec tes, pour Gtre productives, sup- 
poseilt 1111 colninerce actif, une surveillance ha- 
hile, toules choses qui manyuaienl; elles Ctaienl 
8 u i i  faible secours dans la situation critique oii 
le paTs allait se trouver. La féodalitc nvait été  iine 
(riierli.e continuelle de pi~ovince contrc pi~ovince, :> 
rlr chh tenu contrc chiteaii ; iiiais, jusqii'h la gucrre 



des Anglais, la roputé il'arait [>as eu défendre 

sa ~)~~opreeexistence. La force des armées, les re- 
veis accurnulés, la puissance d7Édouard, légiti- 
rnnient l'appel de toutes les ressources du pays : 
:I une guerre natioi~ale la nation dut coi~courir; 
mais le régime féodal n'avait pas habitué les es- 
p r i t ~  au pouvoir absolu. Les geiliilshomines n'6- 
taient erigages eiivers le suzeraia que sous condi- 
tions, et ces conditions ne pouvaient Gtre changees 
par une seille volonte; les bourgeois q u i  avaierit 
conquis ou payé leur liberte avaient pris les idees 
politiques repandues autour d'eux : il falliit donc 
consulter les y/-élats ,  barons ( i ) ,  subges et Iza- 
bitunts du royazLme de Frnr~ce; leur dclibéraiion 
n'6tait pas iine vaine formalitd. Nobles et bour- 
geois avaient grand soin d'exiger (2) qu'aucun 
droil nouveau sur eux 12.3 fdt acquis (3). Les barons 
ou les bourgeois peiacevaient eux-1n6mes l'aide 
accordée (4); ils y ~ e t t a i e n t  des conditions et eri 
déterminaient l'emploi . 

Une au tre aide (5) n'dlait accordde que pour la 
(1) Ord., tome Ir, page z 4 z ,  

(2)  Ord., tome 1, page 7GS. 
(3) Et voulons r~nc dc 11army ceLlc ditc iiiclc, nul Jroit iic soit UC- 

rl~iis A noiis contrc lailitc villc. 
Ord., tome 11, pagezo. 
I t i d  , puge 2 7 .  

ILicI., puge 79. 
(4j Laqucllc :iide iioiis voolons 2trc lev6e 1u)ur I I I I  ;11i ct  sous Ics 

r:oiiJitions ci-dcssiis escritcs el iiuii aiilreineiit. 
Oid.,  toriic 11, ; ~ i i  1:3'13. 
(Sj Ord., I O I I I C  11, [>,1g1, 393, a11 1250. 



gi1t.i.i.e et devait cesser avec elle. Eii cl.ctiaiige, le 
i.oi &fendait la guerre entre iiobles; le peiiple 
comptait déji pour quelque cliose. 

Le principe des goiivernemen ts rnodei-ries , lc 
corisentemeiat des gouvernés A l'impbt et le droil 
de contrble sur les perceptions ne furent jamais 
contestés avant la fin du xrve sihcle. Le roi était 
enliirrement maitre sur son dornaine; il pouvail 
iailler i miséricorde les serfs iion agranchis; mais, 
quaud les vassaux liii accordaieiit une aide, ils y 
ineltaient des conditions auxquel\es il fal\ut se 
souniettre, tant qu'ila furent assez forls poiir se 
h i r e  respecter. Plus tard, le roi put confondre l'a- 
ristocratie abattue avec les hommes de ses d01113i- 
ries; alors il parla en maitre aiix nobles et au 
liers-État. 

Cependant, A colé de la liberte, se glissait le des- 
1~01isme : le roi, qui n'eíit osé exiger, sans l'aveu de 
ses sujels, la coiltrihution la plus ]+$re, les taxaii 
A son gré d'une maniere iiidirecte; il les atteignail 
dans toutes leurs relatioiis piir ses changements 
coiitinuels sur les irionnaies , et cette falsificatioii 
amenait la fyrannie. Toiis les rapports entre la va- 
leur des choses étant changés, on essayait de les 
IIxer par des ordonnances. Soit achat, soil usur- 
pation (1) , les rois avaient acqriis le droit excliisil' 
cle battre moiinaie dans le ~.oyau~llt~. Ori crut que, 
I)W~C'C que le roi pouvait ser11 doiiiiri* l'eiiipreiiite, 
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il l~u\a i i l  aussi déterniiiier la valeiiin; eii u11 iiiot, 
que les especes étaient iin signe dont la significa- 
tion était arbitraire. Ces idées 8iaient celles des 
contemporains : le inonneage est urie aide de de- 
oiers ( 1 )  due aii duc de Normandie poiir qu'il ric 
fasse ehnnger les moiinaies. Le roi déclare que, si 
les Étals ne lui accordeiit pas des suhsidcs, il re- 
tournera i so11 domaine des nionnaies; i l  est im- 
possible d'aniioncer plus ouvertement la falsifica- 
tion, que de la regarder comme une source legitime 
de produit, comme uri domaine, et sans nul doute, 
si le roi eut eu quelque soupqoii sur la validité d u  
droit, il n'eiit pas ainsi affiche I'intention de l'exer- 
CCP. 

Philippe le  Bel avai t le premier donn6 cet exem- 
ple (2) : le marc d'argent, dont la ~a l eu r ,  son 
avknement , 6tait de 3 livres 6 sous , f u t  porté en 
neuf nns, par des alldratians successives, i 8 livres 
I o soiis; il retomba subitement i a livres I 5 sous : 
en 1316, il 6tait descendu de 5 livres 5 sous i 
2 livres 4 soiis. Les successeurs de ce prince mar- 
cherent dans cette voie. En 134a, le marc passa 
de I 3 livres i o sous i 3 livres Ll sous; mais jamais 
cetteexaction ii'eut Iieud'aprBs une proporliori aussi 
forte que sous le roi Jean. Cetle bonne foi, qui , 
disait-il, devait se i - e t r~u \~e r  dans le cceur des rois, 
si elle + h i t  bitiiiiie de la tcri1e, il ne croyaii Itits 



c1~1'elle f6t de mise avec ses sujets; il ordorinait h 
ses oficiers le plus grand secret, et si nrrczin de- 
tnnnde a cambien les 6Lar~c.s sortt de loy, j~ignec 
qu'ils sont sixde7zier.s (1), ils etaient a (t el derni; 
l'étendiie des falsifications 6tait toute eficaciid A 
ces ruses. Le roi avait beau dire que nul ne soit 
assez hardi de faire aucun marche au niarc d'or 
ct au inarc d'argent (2); il n'est pas de !oi qui  eni- 
peche un marcliand de se précautionner cont1.e la 
fraude, et la subtilité de l'iritdret priv6 se jouait 
des prohibi tions 16gales. 

Dans une seule semaine, les moniiaies subis- 
saient des variations brasques : en i 55 1 ,  le iiiarc 
valut G livres 14 sous, et 5 livres. Peiidant la 
courte puissance des États, ces altdrations furent 
susyendues. Les nobles et les bourgcois souífrriient 
éplement de cet état de choses oii toutes les va- 
leurs étaierit incerlaines, tous les contrats nltérds. 
11 dut y avoir, ?i cetle epoque, A pcu pr&s la meme 
défiance el par suite la meme disette qu'au temps 
des assignats ; le désastre dans les fortunes parti- 
culibes s'ajoutait aux ravages de la guerre. La 
premi6i.e condition que les Btats rnettaient i leurs 
aides étnit qu'on retoiirnerait i la forte moniiaie; 
ils avaienl v u  tant de d&sosdres, tant d'encourage- 
ments i la niauvaise foi nes des dimiiiutioiis di1 
poids et de titre, clu'ils crurent que Ics i.ernetti7c 

( 1 )  I.el>leuc, page 253.  

!:?) 0 1 ~ ~ 1 , ~  [ o ~ u e  11, pag(- I S ~ ,  : ~ I I  I :;:I:;. 



dans leur & a l  priinitif 6iait le meilleur rem&de (1). 

C'était une erreur; cal1 au mal déji fait ils en 
ajoulaient un noiiveau. Les engagernerits pris sous 
la faible monnaie, exdcutés sous la forte, bles- 
saien t l'équi te et la j usticc , tout comme lorsqu'on 
passait de la forte la faiblc; seulement, dans le 
premier cas, le ddbiteur était volé; dans le second, 
le créancier. 

Quand les États eurent échoué dans leur ten- 
tative passagere d'autorité (2), le gouvernement 
roya1 reprit ses anciennes habitudes; en 1359, le 
marc passa de I I 2 livres ?I I I en dix jours. Cepen- 
dant cette ressoi.irce fraudiileuse s'épuisa; elle ne 
reparut que dans les temps de ddsordre, oii rien 
n'trtait mauvais, si le besoin du moment- Btait 
satisfait. Sous Cliai~les V et sous son fils, la mon- 
naie fut stable jusqu'aux malheurs de ce derriier 
ckgne; en 1418, le marc valut successiverrient 
g livres 16 sous , 8 livres et 7 livres. Le dauphin, 
dans la partie du royaume qui reconnaissait son 
autorité, décupla en deux ans la valeur du marc; 
aprks la mort de son pEre, il le remit 7 livres. 
Depuis lors jusqu'i Louis XlV, le poids réel de la 
livre subit des diminutions siiccessives, mais ré- 

(1) Que l e  roy remil ses monnoirs en I'Ctat du poids et de la loy, 
~~u'cllcs Ltaicnt nri tcms de lonsierir s;iint Louis. 

Leblanu, page  2 2 7 .  

( 2 )  De I'annSe 1358 zeolc, il restc quinze ordunnances siir Ics 

monnaies. 
O r ( l , ,  tntiic 111. 



partie's dans un espace de deux sidclcs, en ~6r t e  
qu'elles passhren t presque inaperques. Le d6sordre 
des finances érait si graod i la fin du XVII' sik~ld, 
les besoins si impérieux, qii'il fallul en rnhnre 
temps créer les imp6ts les plus modernes ct fes- 
suseiter les exactions feodales. 

Les États géndraux, A la fin du xrvC sihcle, gran- 
dissent, se ddveloppent, sans qu'on puisse d6ter- 
miner avec précision la date de leur naissance. Le 
suzerain féodal n'étail rien moins qu'absolu; A 
chaque effort un pen sérieux, il convoquait ses 
vassaux pour s'assurer de leur coricoiirs. Ces 
assernblées se nommaient Yarleinent, Éints; quand 
le progrb de la sociét8 eut donné aux boitr,aeois 
des villes quelque irnportance, ils f~r t?h t appelds 
A ces réunions avec leurs maitres. Cette dmancipa- 
tion politique di1 tiers-État ne remonte pas plus 
loin dans le nord qu'au rhgne de Philippe le 
Rel, ?i l'époyue de seis dérn616s avec Boniface; 
l'innovation ne parut pas assez imporlante aux 
contemporains pour qu'ils nous aient donnx des 
d6tails. Les suceesseurs de ce prince l'imithrent: 
les fitats furent convoquCs plusieurs fois et nccor- 
dbrent les seeours d'argent demandés ; mais il n'y 
avait auciirie analogie entre eiix et les asseniblées 
politiques de nos ,jours. Presque toujours le roi ne 
s'adresse qu'i des villes, i des réunioris particu- 
lihres (1); il ne semhle pns qiic 1c royniime riit un 



int6r&l comniiin : certaines provinces ( I ) ,  celles 
qui sont le plus ancierinement rdunies i la cou- 
ronne, sont seules appelCes i concourir i sa defense. 
Cliacun défendait la cause de sa ville, de sa pro- 
virice ou de son ordi-e, et faisait sa condilion la 
ineilleure qu'il pouvait. Jiiaqu'au rhgne du roi 
Jean, aucun intfirkt gfindral n'est sou tenu par les 
États. 

Aii co~iiinencen~ent de cre rkgne, il y eut une 
assemhlée gdnérale des Élats, de la laiigue d'oil et 
de la langue d'oc; les deux langues delibérerent A 
part (a); les diverses provinces de chaque langiie 
ne se soumirent iiienie pas i une resolution coni- 
miine. Les ddputds aux Étrtts n'étaient que &S 

mandataires ; ils ne poiivaient ni Ptendre, ni in- 
terprdter la nri tuve de leuils poiivoirs; ils reprzsen- 
taient non pas la iiation ni meine leilr ordi'e, rnais 
les provinces ou la conimunauté qui les avaient 
envoyés; pendant plusieurs anndes, il n'y eut pas 
d'assemblées génerales , mais seulement des cori- 
vocations partielles de provinces. 

Le midi et le nord, ou, comme on parlait alors, 
les deux langues, ne firent plus partie d'une meme 
assembl6e (3); mais les fitats de I 355, composds 
des députes de la serile langiie d'oil, inanifestent 

(1)  Ord., tome 11, pnges 557, b f ; ~ .  
P i i f . ,  tonie 111. 

(1 )  O P ~ . ,  Lnlnc 111, I I I X : ~ . ,  II:I;PS 31 rt  3 5 .  
(3) Ord. pl.Cf,, ~ O I ~ I C  111. 



un esprit et des principes lout diffdi*ealfi;JSsrever.s 
multipliés, l'importance de la guerre qui se frrisait 
chez etix , a leurs dépens , réveil1krent qiielqqes 
idées politiques. 11s accordbrent , au, poi, Jgan 
30,000 gendarmes ( 1) et ~ , O O O , O O Q  pour. les entr,e- 
ienir; maisi la gabelle et l'impositian de 8 deniers 
par livre sur toutes les vences de meubles durent 
Gtre paydes menle par le roi. Le produit de cette 
taxe fut affectd specialement i la guerre;. les 
trdsoriers dua.oi ne furent pas chargds de la lever 
ni  de.la distrihuer ; les trois États se rdservaient 
le droit de choisir et de commettre autres b0nnc.c 
gens. C'est la l'origine de la juridiction speciale 
dtablie pour les impbts. Jusqu'alors il n'y avait eu 
qu'un ordre de juges, les parlements et les haillis ; 
ils prononqaient donc la fois et sur les niatikrcs 
judiciaires et sur les matieres administratives : 
la connaissance de ces dernikres affaires fut trans- 
portée aux dlus ; ceux-ci, dans le principe com- 
rnissaires desÉtcrts, exerckrent bieiitót leurs fonc- 
tions au nom du roi , el leur norn rappela seul 
qu'ils avaient dté les agerits di1 contribua ble 
avant d'ktre ceux du pouvoir. Le roi faisait aussi 
des concessions; il renoncait au droit de prise 
exerci: par ses pourvoyeurs , nux empietements 
sur les justices seigneuriales, enfin son domairic 
des monnaies. 

La taxe indirecte cr66e par les Btnls de 1355, 



excita un ni6con~entement si géndral, qu'il fallut la 
remplacer par une capitation ( 1 )  ; elle était pro- 
portionnelle, mais en raison inverse de I'irnpor- 
tance des revenus. Jusqu'i r oo francs de rente, 
on payait 4 francs par  cent ; ati dela du  premicr 
cent, a francs : le pauvre était sacrifie au  riche. 
Le Languedoc, lorsque la défaite de Poitiers ac- 
crut la détresse Ju gouvernemenl et la farce d u  
tiers-Éta t , acrorda des honimes et de l'argent , 
en exigeant les memes garanties de surveillance 
que la Langue d'oil (2). La meilleure partie.de la 
noblesse Btait tuée ou prisonnihre, le roi aii 
pouvoir des ennemis, et, dans ce teinps, le gouver- 
riement n'dtait pas entoure d'institutions sufisantes 
pour combler ce vide : tout tenait tellement i la 
personne di1 roi, c~ii'une partie du conseil le suivil 
dans sa captivité (3). Le clerg6 et le tiers-État 
étaient donc les niaitres dans les États de I 356. Ces 
deux ordres ont eu longtemps les mBmes passions 
el les memes int6r6ts ; le prCv6t Marcel et 1"6v&que 
(le Lnon au xrvc si&cle, les curés et les Seize sous 
la Ligue Ctaicnt les chefs du niouvenientpopulaire. 
Le cardinal de Retz a exerce le dernier cette 
espece de tribunat. 

Les Étals vendirent clikrement leui- aide aii 
dauphin : il fiit forcé de destitrier vingt-deux de ses 

(1) Ord., tomc 111, page 54.  
(a) Ord., tome 111, pnge I 1 3 ,  an  1.156. 
(3) Oril. ,  tome 111, prdf'. 



olliciers (1) ; l'aide dilt Ctre lrvb? pail les 11-dsoi.icrs 
des États; un conseil choisi par eilx fut iniposé ari 
daiipl'in, il ne put fnire la paix saris prendre son 
avis; enfin ils puren t serassembler sans cosv~cation 
pour adviser sur le j a i t  de la grlerre et le goucye~.r~c- 
lnerlt du royaume. Plusieurs ahus furent corrigt's, 
les alidnations des doii-iaiiies révoclu6es, le droit dc 
~ r i s e  (a), les iiouvelles garenncs abolis, le di*oit 
de guerre interdil aiix nobles, enfin I'adrninistra- 
tion de la jtistice rhformde; ctiose d'uri iatérdr 
immddint dalis un tenlps oii le roi avait i faire 
valoir taiit de droits coinme propriétairc: les di-oi~s 
des seigneurs n'i.taieiit pas plus respectés que  ceux 
d u  roi; l'aide ne pssa i l  pas leiirs mains, ellc 6iai t  
perque par les gens des Ela ts. 

Cetre assemblée se crut le droit de rcpi.&seritei. 
le pays; elle déclara que, si le duc de Bourgogne et 
le comte de Flandre ne conipai.aissaieni. pas A la 
preiiliere convocation, ils n'en seraierit pas moins 
tenus de toiit ce qui pourrait &[re ordoriné par les 
1;:lats (3'. 

11 y avait la toote urie révoliition et I'esprit de 

(1) Ora., torne 111, page 130.  

(2) Le droit  d e  piisc dtait la faculté de s'emparcr des cliex-aiix, 
voitures, blés et alitres denrées, sans les payer : i l  appartenait a11 
i oi, i ses enfants, au chnncelier, au connGtable, etii tolis Irs princi- 
linux officiers ; c'L:tait la violciice érigée en droit. Ord ., tome 111 , 
page 28. Cette vexation continila eiicorr ; il en est soiivent qi1c.stioii 
dans les ordonnances di1 xivC sibcle. 

(3; l b . ,  pagr i28 



1789; inais alors la noblesse seule avail la force ct 

les lumidres. [,a chevalerie, la puerre avaient donne 
aux gentilshommes une coinmunaulé d'iddes et 
une solidarité d'intérhts; le dt3vouemerlt et l'ac- 
tiviré des boiirgeois , au contraire , ne s'étcndaient 
pas au deli des murailles de leur ville. La jac- 
querie a &té coiiibattue par tous les genlilshommes, 
tandis que les bourgeois de Paris donnaient au 
roi des secours pour qu'il dcrasit en Flandre l'in- 
surrection des cominiines. Enfin le tiers-État 
éfait peu nombreux; la plus forte partie de la 
popi~lation rotiiri6re ii'était piis consi~ltée : eomme 
dans les sikcles antdrieurs, les serfs n'avaient ét6 
affranchis que par des concessions particulieres, 
i l  n'y avait gukre que les habitants de quelques 
grandes villes qui envoyassent des députés aux 
fitats, c'élait un privilége pour lequel il fallait 
inon(rer iin t i  tre. Le reste de la nation , serve ou 
franche sous certaines conditions , était représenté 
par les nobles et les gens d'Église : ceux- ci stipu- 
laienl et pour eux-inemes et pouil leurs sujets, qui 
dtaient leur propriété; cette distinction des diver- 
ses classes de la societd est dvidente dans l'ordon- 
nance de i 5.58 ( 1 ) .  

í i)  Lcsditcs gcns d7Eglisc e t  les nohles d e  e t  siir leiirs liommes, 
Iiostes e t  justici;ihles de leurs botines villes, de 70 f;:ax un Iiommc 
<I'arnies dc demi-cscii p a r  jour ; e t  des gens ilu plat pays, c'est as- 
savoir des frnnclies pcisonnen, et de leurs serfs ou condicionnés , 
l~uisqu'ils soient abonnés , ou qu'ils ne soient taillables Iiaut e t  has 

voulentd cliasciin an,  de rent  feux un homme d'armes d e  dcmi- 



A Yaris, le prdvbt Marcel h i t  toiit-puissant ; i l  
fil massacrer un des conseillers di1 dailphin s m s  
les yeux de son maitre, et forca celui-ci de pren- 
dre lc chaperon rouge. Quatre siecles plus tard, 
Louis XVI, au mois de juin, se couvrit d u  bonnet 
rouge. Ces criiautés, I'insurrection des Jacques ilui 
Ggorgeaient les gentilshommes sans distinction dc 
parti, ouvrirent les yeux i la noblesse; elle vit que 
son existente était en jcu et quele peliple luivoulait 
pliis de mal qii'i la royaui6. Le dauphin profita de 
ces dispositions nouvelles et convoqria les États de 
la Langue d'oil CompiGgne, loin de 17influence 
révolutionnaire de Paris et de Marce1(1). La réac- 
tion eut lieu plutot contre les rr~iteurs di1 moiive- 
ment de 1356 que conire le rnouvenient lui- 
inknie. Les tr6soriers7 les rdformateurs nommds 
par les derniers Btats furent rdvoquds; mais la 
nomina tion des gens qui goz~uei.rzero72t le fciit de 
lnditc nide TLI t lnissdc aiix prela ts , barons et gens 
dc boanes villes (2). 11 s'6colila eiicoi3e un ati aj7anl 
C I L I ~  Charles osit rendre ses serviteurs les ofi- 
ces dont ils avaient 6iB prives en I 356, 

Cet esprit de révolie e t  d'indkpendance, qui fer- 
cscu pai- joui.; ct  de lrurs scra , t~ernoiiiai~s o11 pl.lt 11ayS c~ui ell\CIs 

~ o x  sont astraiiis de lclle servit~idr,  comiiic t,~iilalilc> cli.isciin Iiaiit 
~t bas x oiilenic! de dc11.r cents feux iin Iioininc d'di mes. 

Ord . , roine 111, page 2 2 8 .  Dans l'articlc précédent, il rst pnrlé da 
I'aide arcordde par les gcns des honnrs villes ; celiii-c i iie s'applirliie 
L ~ ~ I ' ~ I I I X  gens (les seigneurs. 

[ i )  loine 111, page.i 923 ,  710. 
(,) Tonie 11, pr(:f., pngr 8 6 .  



rnenhit.dans toutes les classes du tiers-État, q t i i  

soulevait les paysans coritr8e les gentilshomrnes, 
les bourgeois de Paris coiiire le dauphin, n'aboii- 
tit  qii'i doiiner i la royauth une viguciir nouvelle. 
DBcimee par une guerre malheureuse , la noblesse 
ilo;se sentit pas assez forte pour r6sister au fiot 
j~opulaire; elle s'ribrita derriere le poiivoir royal, 
achetant sa protection par l'abandori de quelques 
pi*ivil6ges. Aiiisi, dans les Étnts de r 358, les pro- 
~wiétaires de forleresses durent les mettre en Btat 
d e  d6fense solis peiric d'eii etre d6posseidés. L'u- 
rilire piiblique I'cin~)oriait sur l'utilit6 particirli&re, 
:ittentat coritre la propriPté feodale oh les intlrkts 
priv6s 6taient seuls pibotCgés ct reconnus. Les 
Juifs nvaien t longteinps nppartenu nux sei- 
gneurs (1); Ic roi les exeiripta de payei* aux 
seigneurs justioiers aucune redevalice, rnoyen- 
iiant cclle qii'il exigeait pour lui-menie. Les sei- 
gneurs hauts-justiciers, comnc noas l'avons ddji 
dit, furent ohligds de reconnaitre une autoi.ité 
etrang6i.e tlaiis leurs fiefs : seuls jusqu'en r 355, 
ils avnient asscmbld lerirs homines pour la guerre 
ct lev6 les aides diles au suzeraiii. Leurs vassaux 
n'avaierit jamnis seilti Z'action directe dti pouvoir 
19nyal; mais, quand les États ddcidPreiit qiie leurs 
gens p~rcevraient parlout l'aide accordée (21, l'in- 

,i) Ord. ,  lome IV, page 439, an 1364 .  
:2) Sans ce toutes voies quc les seigneurs 1i;iiit jiisticiei.~ la lier eiil. 
Ord.. tolriis I V ,  p;ige 17 .5 ,  an 135b .  



dependance féodale r e y t  un coup fatal; les sujets 
apprenaient, par la plus 6nergique des lecons, Ic 
fait lui-meme, qu'il existait une puissance sorts 
laquelle leur maitre pliait comme eux. La royaiitb 
se saisit de cette facultd nouvelle créée par les 
etats ; elle était alors dans une position heureuse , 
oii meme les mesures dirigies contre elle tour- 
naient $ son avaníage. 

Croire que, dans ce temps d'ignorancc et de dé- 
sordre, tous les droiis ddcoulaient d'un meme 
principe serait une erreur co~nplkte; dans la 
rnerne ani~de oii le dauphin avouait que les États 
lui avaient accordh une aide de leur Lib&~.a/iié et 

COU~-toisie (11, il réglait, sans consulter personne, 
le droit ?t la sortic (2). Cet impht n'était levé qiic 
sur les marchands, gens de peu et sans irifluence; 
il ne pesait pas directement sur le coritribuable, 
ct celui-ci peut-&re i ~ c  croyait rieii payer qurind 
on ne lui deniandait pas une part de ses reveniis. 
Uans le meme temps , une aide fut établie sur les 
inarchandises qui descendaien t la Seine (3), eri 
dchange de la protection donnee contre les en- 
nemis. 

E n  I 360 ( 4 ) ,  Jeari leva une aide sur les pays de 
la Langue d'oil et di1 Languedoc (5); elle consisiait 

( 1 )  Ord. ,  tonle 111, liags 230, aii 1358 .  
:z) O r a . ,  to!i:e 111 ,  lingcs zio, ~ 5 1 .  
,;3) 01-d ., tome 111, page 298, ni1 I 358 
( 4 )  0i .d  ., toiii. 111, pngc 4 3 0 .  

'5) 1.e l . n i i g~ i r~~ i?c  f i i t  coniliris rlnni ceilc iiiiyt~citioii. 1 7 i i i b q l 1 r  



dans doiizc deriiers pour iivre sur toules les veti- 
tes, le cinquiiime di1 prix du se1 et le treizikrne da 
celiii du vin. 11 ne parait pas que le roi ait con- 
s ~ ~ i t é  les États, peut-ktre pailce que cette aide dtait 
IGgitimement due en vertu des devoirs f&odnux, 
piiisqu'elle était destinée 5 sa ranqon (1). Poiir 
compenset. le ~nauvais effet de ces taxes nouvelles, 

-,lean faisait valoir les avantages de la paix, la 
conservation de la forle monnaie ; quelle que fiit la 
valeur de ces proinesses, ces impB~s furent toii- 
,jours exigés depiiis cette époque. 

Ailssitot q~i'une force nouvelle se maiiifestait 
daiis le pays, elle tornbait entre les niains de la 
royaute; elle seule avait un principe de vie. Ar- 
bitre ~~Ccessnire entre les nobles el les bourgeois, 
elle les voyait se détriiire les uns les autres son 
proG t; les Éta ts avaient crdé l'impbt et l'avaient 
imposé 5 la noblesse; ils avaient donné leurs 
élus iin droit de surveillance sur les aides, unc. 
juridiclion alxsoliie stir les d4lits qui pourraient 
nvoir lieu. Cette puissance leur Gchappa; la con- 
server leur 6tnit irnpossible, i eux qui ne s'ap- 
piiyaient ni sur les habitudes du pays, ni sur les 
pr~cédentsldgislntifs. 11s n'dtaient appelés que poui. 

>¡mes c:t Ucauc;iii.c s'cii i~xeinliti~reiit ttioyeniian 1 IL: püienlcnt d'iini? 
winmc d'irgent. 

Ord., Lonic 111, luge 496.  
I r )  tchlanc Bvaliie s:i i.;iiiqoii i 21  n~illion: (Ic livrcs, e~ii.ii.r,ri 

i t i  (Ir. 1io1i.e monriaie. 



un int6rBt pri~C, \a ve~cepi~on &'un impOt sur 
leurs propres biens, et non pour un inlér&i* gen& 
].al. Cette distinction est si vraie, que,  dansstles 
6~4nenients les plus iniportants d u  royaume, ils 
ii'étaient jamais consultés. Jean réunit a la cou- 
roniie le duchd de ( 1  ) Bourgogne ei le comté de 
Champagne, céda par le trnite de Rr6tigriy une 
portion considérable du territoire sans les corivo- 
quer; il est vrai que Charles V agit aufrenient 
lorsqu'il recut l'appel des seigiieurs de Guienne 
conlre Édouard; mais alors la puiss~nce du roi 
ktait incon testee et le nom des Eiats gdnéraiix ri'é- 
tait qu'iin voile poui* couvrir la violation cl'un 
traité. Ce tle comédie politique fut renorivelée pnr 
Francois Ier. 

Le roi sc? substituait partout i l'aulorilé des 
Élats, les élus de gens des k;:tals devinreiit les gens 
du roi (2); ceux-ci ne consultaient que les iiité- 
rSLs d u  fisc. Les mesures vexatoires sur le se1 
commencdrent en 1372 (3): chacun, dit l'ordon- 
Iiaiice, sera tenii de preiidre Ic se1 aii plus pro- 
chain gt'enier. Le grenetier aura la juridiction sur 
les délincluants; si le cas est grave, il peut les 
rerivovei. pardevant les coi~seillers g6néraux sur 
le fait des aides. Le se1 4tail amen6 par les mar- 
cliands ei. vendu au prix (Idterminé par- le roi; le , 

( 1 ,  Oid . ,  tome 1\', page 2 1 3 .  
:s; Orl!. , tonie V, page 538, an 1372. 
:S) Orcl., tuine V ,  pnges 577> 67s. 



@ouveri~einent n'dlait pas encore devenu uii mar- 
chand qui f'orcait le consommateur a lui aclietei. 
sd rnai.chandise. 

Chailles V est uii des princes qui ont le plus cdn- 
tribué l'accroissement de l'autoriíé soyale; son 
avenemnt au tr6ne suivit presqiie irnmédiate- 
inent une guerre civile, el l'expdi-ience a montré 
que c'est le moinent le plus favorable au pouvoir 
absolu, pour peu que le souverain puisse garan- 
tis ii ses su,jets la securité dont ils ont dt6 privds. 
Charles fil de lui-meme percevoir les diverses 
iaxes iinaginees p i r  les Btats, les douze deniers par 
livre, le treizieine d u  vin vendu en gros ( I ) ,  le 
C ~ L I ~ I - t  d u  vin vendu eii détail 3 enfin un droit de 
(5 francs par feu dans les villes et de 2 francs dans 
le plat pays. 11 ordonna que l'iinposition foraine 
sernit peiyue sur les marchandises transportées 
dnns un pays o& les aides n'nuraieiit pas couss (2). 

UdjA plusieurs provinces s'étaient exempt6es des 
aides, mopennant une somnie d'argent (3) ; cctte 
indthode d'aliéner dcs revenus i perpdt~iité pour 

secours temporaire a eii les conséquences les 
plris ficheiises; elle a hérissé l'adniinistratiori des 
finances de mille dificriltes, eri ci*éant, entre les 

(1) 0i.d :, loirie VI, 1i;igc 3, ari 1 3 7 4 .  
( 1 )  C>iJ., tomc V I ,  1:3gc z q ,  an 1376.  

(3) Oid . ,  tome V, pnge 6 5 2 ,  nn 1373.  
.YEiiles c t  Beaucdiic, toiiie I I I ,  pagc 4 9 6 .  

Lillc, ttjine 111, pngc 503, ;in 1360 .  
8 
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t l i \  el-ses provinces di1 royaiinie, iiiic i1ii:galitt': do 
charges qui n'a BtB nivelée qu'en 1789; ces ari- 

ticipations partielles étaient dans les habitudes du 
temps; les dirninutions de feux qu'on rencontrt? 
si souvent dans le recueil des ordonnances, et 
qu'on serait tenté d'attribuer ?i l'hiimanité des rois, 
dtaient simplernent iin expédien t fiiiaiicier ; elles 
se vendaient. 

La rioblesse perdaii, chaque jour, qiielques u 11s 

de ses droics; les boiirgeoisies creees par le roi 
étaient, pour les siijets des gen tilshomn-ies, une 
garantie contre I'autorité de leurs mnitres (1). Les 
seigneurs se plaignaient que, par la bourgeoisir 
royale, leurs sujets échappaient leurs tailles ct 
i leur juridiciion ; le roi accrieillait ces plaiiites e l  

privait de sa protection ceiix qui avaient voiilri 
en jouir sans la pnyer. Les seignerirs se virent 
obligés de suivre l'exemple du roi, et affranchi- 
renl les serfs de leurs terres, parce que ceux-ci 
nbandonnaient les Tiefs o& ils 4taient rnain- 
tnortables, pour se réf~igiei. dans les domairies du 
roi. Le sire de Coiicy n'allkgue pas d'oulre n-iotir 
dans sa charte d'affraochisserneilt conlirrn6e par 
Charles V (2); le tiers-État se recriilait ainsi aux 
ddpens des nobles, e l  dirniniiait l e  1ioinbi.e dc 
le~irs siijets. 

L'etenduc de leiir ~)o~ivoir  s',il'f;iihlissiiii gisíi- 

: 1 :  0 i . t l . ;  tome V I ,  p;igc 2 1 6 .  

/y) Oril . ,  tnnic V. pase i ! ~ ' t .  



duelleii~ent; le droit exclusif de guerre qui avait 
fait Ieur force leur échappait. L'art de la guerre 
nvait charigé de~i i i s  les attaques des Anglais; le 
temps prescrit par les coutumes féodales ne su& 
sait plus a des campagnes décisives; les troupes 
soldées devinrent nécessaires; I'independance des 
hommes cl'armes s'dvai~ouit des c~u'ils furent 
payés ; l'arcent engage envers celui qui le donne , 
parce qire chacun cst libre de le refuser. Les ra- 
Vages des compagnies, bandes d'aventuriers tirées 
de touies les armdes, et qui s'étendaient sur toute 
la Francc, firent dksirer, mbme riux scigneurs, 
qiie 17autorit8 royale réprimit les gens de guerre. 
Charles V put donc dire avec l'assentiment de 
tous : Nul n'est capitaine sans titre ni autorité di1 
roi(r). C'était une innovation hardie; sis ans plus 
tOt, le memeprinceavait autoris6les guerresprivdes; 
il s'était contenté cle les prohiber, quand l'une des 
parlies ne voulait pas en courir les chances (2). 

Ddji quelques troupes Btrnngeres, des archers gé- 
nois avaierit,cm partic, remplac& la milice féodale; 
I'introduction de l'artillerie dans les armées, en 
faisant de l'étar de soldat une profession spdcialc., 
devait la faire tornber en ddsuétiide. 

Sous Charles V,  la royautt': prit un caracl151.c 
iiouvenu, Ic roi se f i t  administrateur et politiqiie. 



76 ~ f i c n u t ~ c ~  UE I.A Y ~ O D A L I I ~ .  

.Juscju*i liii toiis les Valois avaiciit éié'des ;he- 
valieh nvides de tournois, de pompes, de  coiii- 
hats, se jetant dans les guerres nioins par cakci11 
que par esprit d'aventures. Charles, au con~raire,  
soit par goht, soit par faiblesse de tempthment ;  
Clait peu propre 2 cette vie belliqiieuse;.m&me 
son'courage avait  616 soupconn6 i Poiliers. 11 ne 
Iit la guerre que par ses lieutenants, et ses con- 
temporains durent Btre dtonn6s de voir les rerers 
de Jean et de  Philippe de Valois réparés par un 
1)ririce qui ne ~ o r t a i t  pas lea armes; ils purent 

e 

compreridre que lc roi éiait auti'c cliose qu'uii 
chef militaire. 

A juger l'administra~ion de Charles V par ses 
i~?sul ta ts, on doit croire qu'ellc n &te oppi essive ; 
il serait difIicile d'expliqi~er autreirien t commeiit , 
ri!algi-& les dépenses d'unc guerre coníiriuelle, 
l'épiiisemerit ob il troilva son 1-oyaiime, il a 
laissé i sa mort un Lrésoi. consitlérable. Tant c~ii'il 
vecut, le mécontentenient f u t  conlrnu par l'au- 
lorité de son rioni et de sa prospérité ; iiiais, ap~>&s 
lili, il &lata. 

Les impbts pesaient et par leur noiiveaulé et 

par le mauvais emploi auqiiel ils éiaicnt des- 
tinds; c'est par la que l'on peut cxpliquei. le 
succks moniei-itané de Marcel et la favcur cons- 
iítn te des  Boiirguignoris dans Paris. Pcridant loiig- 
tenips, le peuplc n ' e u ~  rien a déiii&ler a \ec  la 
iSoyautP; son, ennenii dait  les gentilshomiiies scs 



ixailres; indis, c[uaiitl la puissaiice de ceus-ci fut 
restreinle, l'aiitorité royale se rriani festa sur les 
bourgeois par des exactions dont le produit, folle- 
ment dissipé eii pompes frivoles, étnit une insulte 
i sa niisbre. La royaute a 1-econqiiis plus tard sa 
popularit6; elle a chassé les Anglais, étouff4 le 
vieil espril féodal qrii, sous des formes diverses, 
cherchait i se ranimer; le peuple la seconda 
,joyeusement dans scs entreprises; il ne l'aban- 
donna quc brsqii'elle se fut unie aax débris im- 
puissants de ses anciens ennemis. 

Le gorivernement qiii succéda i Cliarles V 
étnit faible, divisé et prodigue ; il réunissnit les 
vices qui ainknent les r6volutions et l'impuissance 
i les coinbntire. Une s6dition dans Paris le forca 
de supprirrier tous les impbts établis depiiis Phi- 
lippc le Be1 (1). 1't:ndaiit deux ans, les tentarives 
ai~pses des Lourgeois et des États ggndraiix pour 
le i.6taf~lissement des irripots furent inutiles; il 
fallut dissiniuler et attendre l'issiie de la guerre 
de FIant11-e; mais, apres la defaite d'Arteveld, les 
oncles (Iii roi moiilrBrent a u x  Parisiens que c'était 
le tiers-Éiat qu'ils avaient vaincu. Le roi entra 
daiis l'nris comme dans une ville conquise, de- 
triiisit sa inunicipalité; plus de cent hourgeois et 
parmi eux quelqiies iins des meilleurs serviteurs 
du fcu 1-oi flirent ext!cut&s, le reste mis a raiicon. 

; E )  Oral.. tome VI ,  pngr .'q. :in 1380. 



Ces confiscatioiis valurent aux seigneiirs 960,ooo 
florins (1). 

L'insurilection ne réussit pas mieux au peuple 
que les voies 16gales : il dut se résignei* &re gou- 
verné par le roi et la noblesse; niais toute sn 
haine fut pour celle-ci, et les fils des Jacques ont, 
pendant des sikcles, gardé rancune i la fdodalitd, 
iyrannie divisde oii le sujet était toujours sous la 
main du niailre. 

Une rdvolte avortee consacre ce qu'elle a voulu 
detruire. L'établissement définitif des aides date 
de 1382. 

L'impbt sur le muid de se1 était de 20 sols, 
l'aide consistait en 12 deniers pour livre sur la 
vente des marchandises. (Ord. tom. VI, p. 749. ) 

Les aides éiaient affermées, les élus avaieilt la 
juridiction sur les fermiers, l'appel de leurs sen- 
iences était portd devant le conseiller pour le fait 
des aides; cette ordonnance crea la coiir des 
riides (2). Les coiiseillers généraux siir le fait des 
aides furent cliargés i la fois et d'adininistser 
les revenus et de punir les ddlits auxqirels la 

* 

( 1 )  Sismondi, Histoire de France. 
Froissard dit 400,oco frnncs. 
Ord ., tome VI, préf., p g e  35.  
(2) Que toiit ce quipnr nos diz conseillei': qunnt . ir i  13it (Ic I R  iuz- 

tire cera, diirant le roiirs 6es diz aides, senteii~ie' e t  jugié, tiengne 
~t v.iille eiitikrement cornme <.e qiii rct f:iit r l  jiigit: 1 ~ 1 -  nrrrst 11,. 

nostre pnrlement . 
Ord., tomr VI ,  pnge 7 ~ 1 6 .  



perceptioil doi~init  lieu ; leur juridiction fiit dé- 
claree indé~endante dii parlement ; il  fut mhme 
iiilerdit i celie dcrriibre cour de prendre connais- 
sance de ces affaires. On sentit bien& la nécessite 
de sgparer les fonctions administratives des judi- 
ciaires; i l  y eut des généraux, des aides sur le 
fait de la justice, qiii n'ciireiit aucun droit sur  la 
perception des revenus (1). Dans l'origine, les 
conseillers se partageaient les provinces (z), et dé- 
membraient entre eux le pouvoir qui leur était 
ddlégué. Cette division leur fut interdite (3), et  
la reunion des g6néraux des aides deviiit une vé- 
ritable cour de jilstice , soi~mise aux formes déli- 
bératives, oii l'autorité de la majorité decidait 
iout (4)  

Cette crea tion d'iine inagistrature speciale était 
une nécessiié; le produit des aides eiit ét6 ni11 si 
les délits n'eussent ét6 réprim6s que par les justices 
seigneuriales éparses dans Ic pays. Les hauts- 
justiciers Btaient encore puissants (5); en 1408, ils 
avaient encore le droit de punir leurs oficiers et 
]neme les off cieils royailx, moins que le roi n'efit 
une possession contraire. Cette dernihre clause, 
interpretée comme elle le fut par le Parlenient, 

(1) Ord. ,  tome VI[, linge 336. 
(2 )  Ord . ; tome VIII,  page S, nii 1395. 
(3) Ord., tomc VIII, page 414, an 1400. 
:+) Ord. ,  tome lX ,  pagc Clo, ni1 144 r . 
(5) Ord . . tomc lS, pagc 361 . 



devait, la longue, depossedei. la noblesse; n~ais  
cette substitution ne se fit que d'une manihre in- 
sensible. Le roi n'efit pas dtd assez fort pour im- 
poser ses juges ordinaires aux gentilshommes. Les 
g6néraux des aides n'excitaient pas la meme me- 
fiance; ils étaient nouveaux, ils ne rappelaieiit. 
aucun prdceden t ficheuu ; ils remoriiaient aux 
États eux-memes, el, ce titre, ils ne soulevkrenl 
aucune opposition. Quand , pliis tard , la rovauti! 
usurpa le droit de les nommer, chacun était d(ji 
habitue i se soumettre ii leurs seiitences, et 5 une 
8poque oU toute la legisla tion n'étnit que coutume, 
exister depuis quelqiies aniiées sufisait i la 
leipitimitd. Le roi put donc, sans auciin inter- 
mediaire, saris in terprétation rlétoiirndc?, s'a- 
dressei. directement toiis les habitants di1 
royaume. Les seigneurs eux-in6mes furen t obligds 
de reconnaitre chaquc instant son aiitorit6 daiis 
le plus grand interet qu'aient les hommes, lerir 
fortunc. 

Le principe aíl~nis, les cons~qiiences siiivirent : 
eri I 588, Charles VI leva une taille sur tous ses 
si~jets ( I ) ,  sans demander le coaiseritement des 
États; le peuple dtait d&ji accoiitun~é i ob6ir et 
le roi i cornmander; une riotl\ielle taille fut +a- 
lement percue en 1396 pour le mariage de la fille 
du roi (2); les nobles faisant la guerre e t  les 

( 1 )  O i d . ,  lome V i l ,  p a g ~  i S 7 .  
( 2 )  Oi.rl., lonlc \'IlI, pnge G6. 



wl6siasiiyucs en títan1 seuls exernplds (1). Les 
exemptions étaient moiris nombreuses qu'elles ite 
ie f u ~ e n t  dans la suite; inais cependarit, i &te d ~ i  
p,ivil&e,desnobles, s'implantait celuides rickes, 
plaie de l'ancien regime. Les ol'ficiers da 1:hGtel 
#q ,* .g- de la reine. furent d i~pnsds  de ,contri- 
buer aux tailles (2); les nem bres du parleinen t ven- 
daient les fruitsde leurs terres sanspayer de droiis. 

Le roi avait dans les élus dcs percepteurs [out 

prépares pour ces taxes nouvelles; ils en furent 
chargés : la crdation des baillis par Philippe-Au- 
guste avriit étendu sur tout le poys le pouvoir 
judiciaire de la royauté; les klus lui rendirent le 
meme service dans l'ordre admiiiistrntif ; ils fai- 
saient sentir partout la main royale. A cdté de ces 
nouveaux officiers étaient les agenls féodaux du 
roi, les receveurs et vicomtes des domaiiies (3). 
Le domaine consisiait encore aux nzonnnies , juiSs, 
ntrzen&s, revenus des eaux  etjor&s, rcliefi , rtt- 

clzats, conlpositioi~ de Lombards (4). Les taxes 
feodales et les inipots modernes co-existaient dans 
le meme temps et sans se confondre. 

I,e gouvernement avait déji des idées plus 
justes siir la nature des impdts et sur ses devoirs. 
Quarid les nobles du Languedoc demandbrent 

(1)  Ord.', tome IX, page 684, an i 4 t  1 .  

(2) Ord., tome VII1,page 1 8 4 ,  an 1397. 
(3) Ord. ,  tome X, page 7 5 .  
(4) Ord., to~rieVIl, page " I ~ , a n  "88.  



p011r leiirs siijets taillables l'exemption des nidcs 
et dcs tailles, le roi rkpondit que tous devaici-it 
contribuer A une taxe levée pour la defense de 
tous, et qu'il n'dtait pas juste de rendre la con- 
dition des Francs pire que celle des serfs (1). Ainsi, 
dans l'espace d'iin sikcle, au travers d'une guci*nl 
inalheure~ise, des dissensions civiles, la socidté se 
consíituait sur des bases de plus en plus larges; les 
siijets des gentilshommes avaient cessé d'6tre la 
propriéti! exclusive de leurs rnailres pour entreia 
sous la souveraiiieté immddiate di1 roi. Les aides 
rie les avaient atteinis que d'i~nt! manikre indi- 
recte; mais, lorsque, dans tous les fiefs, la taille 
fut levée au noin du roi et par ses oficiers, la sii- 
p6riorité de son pouvoir fiit Iiors de doute. 

Ccpendant la féodalitd a laiss6 sur le sol tle la 
France des traces profondes ; les proviiices, long- 
temps isolées les uiies des autres par des maurs ,  
des intrtrhts, des souverains differeiits, réunies 
dans la meme main, ne demandkrent pas une ad- 
ministratioii uni forn~c ; dks l'origine des ga belles , 
on voit poindre cette inégaliié de charges si cho- 
ciuante la fin du xvriiP sikcle, alors qu'uii 
]neme esprit anirnait ioiite la France. L'impQt di1 
se1 n'hlait pas le meme e11 Poitoii e l  en Saintonge 
que daiis le reste di1 royautne (a). Pliisieurs villes 

( 1 )  Ord., ton]. VII, pnge 20, aii 1:$83. 
(P) Le Poitou et la Sniiitonge pay.iieiit la inoi~iL: du l i rk  di1 sel. 

:~ritrc iin droit de 5 solc par \eiiic. 
Ord. ,  lo mi^ VI,  pnge 158, nn 1382. 



de Yicardie doririaient au roi une somme déter- 
minde eii lchange des droits (1); pliis tard, ces 
inégalitbs s'accrurent; dans les diverses rdunions 
des provinces h la couronne, on eut A ménager 
et les stipiilations faitcs par les unes pour le main- 
tien de leilrs privildges, et la susceptibilitd tou- 
,jours dangereuse des eonquBtes 1~6centes. 

11 en résulta cei.le anomnlie que la porlion du 
territoire , centre d'agrdga tion du royaume , qiii 
n'avait jarnais reconnu d'aulre niaitre que le roi, 
suivi d'autre drapeaii que celui de la France, 
porta, eomme nous le verrons plus tard, dans la 
distribution des charges giibliques une par1 infi- 
ni men t plus lourde que les provinces qui avaien t 
616 anglaises ou espagnoles; le vaincu fut mieux 
rrait.4 que le vainqueur; et cette injustice n'a pas 
peu servi B consolider les eonquktes; les nouveaiix 
venus profitaient des forces d'un grand empire, 
sans acheter cet avantage par des sacrifices pro- 
por tionnds. 

Nous voici parvenus B iine des époques décisi- 
ves dans l'histoire de France, A celle ou la feo- 
dalit6 n'eut plus part h l'autoritd souveraine. Cette 
révolntion se fit sarls secousse violente : on a pu 
voir, par ce q u i  preckde, jusqu'i que1 point elle 
Gtait préparée. 

Les coriqu6tes de Charles VI¡ avaient tellement 
etendu son poiivoir que toute résistance eht Pté 

( 1 )  Oid. ,  pnssim. 



folie; la lutte longue et désespérae soiitenile contre 
les Anglais avait développ6 le sentiment national. 
11 n'y avait plus eu coritre l'ennemi comnlun des 
Picards, des Bourguigrions, mais seuleinent des 
Francais. Le pays et le roi avaient fait cause con-  
mune : revers et prospérités, ils avaient tout par- 
tagé; quand le roi dklarn qii'i liii seul apparte- 
nait la disposition des forces du pays, il dlait 
soutenu par l'opinion iiniverselle; le peiiple pré- 
fdrait le roi aux seigneurs, parce que l'intdret du 
premier se confondait avec celui de la France ; les 
nobles eux-memes, affaiblis par la guerre, voyaient 
leilrs terres ravagées par les compagnies d'aven- 
turiers, et se crurent trop heureux qu'on vouliit 
les proteger. ' 

Charles se saisit de ce pouvoir deféré par tous : 
il donna aii prév6t de Prtris une jui-idiction gén&- 
rale sur tous les malfaiteurs , dans l'ktendue de 
toutes les justices; enfin, par sa célebre ordoriiiance 
de 1439, il coilpa le mal dans sa racine (1). Dii 

(1) POUP obvier e t  donner  remkde A f~ i i re  cesscr les giaiids exccs 
et  pilleries faites e t  coinmises pa r  les gens d e  guerre q u i  par  long- 
temps ont  vécii c t  vivent su r  le peuple sans ordre de justice, airisi 
que  bien a11 long a été dit e t  remontré au roy p a r  les gens des trois 
estats d e  son royaume, d e  pr isent  estant ossemhlCs eii cet te  villc 
cl'Orléans . 

Le r o y  par  I'advis e t  clélibiration des seigneurs de son song, la  
royne de Sicile, d e  nos sieurs l e  duc  de Bourbon et Charles d'Anjoii, 
les comtes de la Marche, d'Eu e t  de Vendosme, pllisieurs prdlats, c t  

uutres seigneurs notables, Sarons et  autres ,  gens d'église , niibles et 

gens de  honne vi l le ,  considérant 13. paiivreté, oppression e t  ~11,s- 



conseiitenieiit des É~cits, il eiileva aux nobles le 
droit d'avoir des soldats sans sa permission (I ) ,  et 

institua une force, la gendarmerie, c~ui ne dépcii- 
dtiit que de lui (a) .  La taille des gendarmes était 
lev& dans les terres des seigneurs, sarls qu'elle 
passit par leurs inains (3); et il interdit ii ceilx-ci 
tlc rien imposer sur leurs sujets (4) sans son con- 
scntenlent. C'était porter le coup de grice a la 
I'Godaliié; la souverainetd, de privée , devenait pu- 
blique. A l'armec f&odale succcdbrent des troupes 
i,éguli&res, ddpendantes de leurs chefs, sournises 
A une discipline sérere ; le ban et l'arrikre-baii 
fiirent bientbt hors d'usage. 

Les nobles se disputkrent les places dans les 
cornpagnies d'ordonnance , et d&s lors leur indé- 
pendance fut perdile. Ce n'était plus le service des 
fiers linliré dans sa durée et dont. toutes les con- 
tlitions rappelaient la liberté (5), c'dnit la discipline 

tiiiction d e  son peuple ainsi destruit e t  foullé par  lesdites pillcries 
lesquelles cliosrs ont dté ct sont sn grande déplaisnnce e t  n'est pas 
son intention de les plus toléi-er nc  sotitenir en auctine maniere; 
mnis cn cc boii ordre et provision y 2tre mises et donndes par  Ir: 
mojen e t  aidc de  Dieu nostrc c r h t e u r ,  a fait,  cons~ilué,  ordonnL: 
rt cstabli ynr loy e t  edict général perpétiicl e t  non révocnblt*, p a r  
forme d e  1)raginatiqiie snnction les edite, loy, statuts ctordonnnnces 
qui  s'ensuivent. 

Ord., tome X111, lmgc 306. 
(1) Art. 1 .  

(2) Art. I et 2 .  

(3) Art. 4 2 .  

:..I) Art. 39. 
f .S! Or11 . , toiiic S \V. 1i;igc ;3:~t>. 



in i l i  taii~e avec toute sa rigueur. Les iiobles fureiit 
tenus de s'armer d'une maiiiere détermin6e; leur 
solde variait comme le nombre de leurs clievaux 
e t  de leur suite : on les p y a i t  en raison de leiir 
utilitd. 

Ainsi, dans I'espace de peii d'années, lc territoinh, 
inorcel6, depiiis des sihcles, en parcelles incom- 
pletes, devint une unild ~u i ssan te ,  et Ic gouver- 
neineul de cette France nouvelle eut ,  pour l'exe- 
cution de ses prqjets, une force concentrde dans sa 
inain. Nous ne pouírons indiquer tous les effets de 
cet ordre de choses ; qu'il nous sufrise de rappeler 
que c'cst depuis lors seulenient que la France est 
interrcnue d'une manihre actit~e et suivie Iiors de 
ses limites. 

Les États, conirne iious l'avons vli, ont eu leur 
part dans cette rdvolution; i l  semble rnerile que le 
roi en ait s e d  toute la portée, car il prescrit, pour 
1;i pullicilé de cette ordonnance, des formalites 
extraordinaires ( I ). 

Une autre mesiire de Cl-iarles VI1 cilt pu avoir 
dans l'avenir les suites les plus graves si le déve- 
loppemeiit n'eii e6t été arr&t&. L'institution des 
frai~cs-archers est de 1 4 ~ ~ 8  (a) ; les francs-archers 
Giaient entretenus par les paroisses, le nonlbre e11 

( 1 )  Veiit e t  ordoniic le i o y  ccttc l~r<lsciit<i loy et o~~doiiiiaiice cslic 
piibliéc &S honnes ~ i l l c s  e l  aulies Jiciix ile so11 ioj-aiiinc, aLin quv 

diicuu n'eii piiisse l>icteadi.c c,iiiw ~ I ' i g i i o i ~ i n ~ e .  
í::) Oral ., loini X I Y ,  1 x 1 ~ ~  i. 
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etait fix6 d'api-6s les feux que chacurie d'elles con- 
tcilail. Jusqiie-la les bourgeois el les pnysaris n'a- 
vnienl pailu sur les cliarrips dc bataille que conduits 
1x11- Ieiirs seigneiirs et leurs crirtis ; rnais ces expc- 
diiioiis inomentan6es laissaient le moriopole des 
armes b la rioblesse. Par l'iristitiition des fraiics-ar- 
chers, lepeuple6tnitni'ind, cl, coinmc dit Moritliic, 
les armes doniieiit di1 ventre i ccux q u i  les portent. 
Le franc-archer é t a i ~  le soldat di1 isoi cornirie le 
gendarme ; c'etait la plus réelle des kgnlitGs, celle 
de la force. Mais Louis XI iniroduisit daiis l'arni6e 
fi-an~aise les Suisses: il les aimait et par esiiine poiir 
Ieur valeui., et par defiance contre ses sujets. Les 
frarics-circliers, soldats par accidcnl, ne pouvaieiil 
se comparer, pour la discipline, et l'esprit rnilitaire 
ii ces trouprs régulieres. L'institution fiit oubliée. 
L;i faiblcssc iiiimtlrique des armées frit [elle jiis- 
( IU'~ILI  X V I I ~  sibcle, qiie l'inhriicrie put ioi~jours se 
ibeci~uter a l'titrangei' : les nobles forniaienl la cava- 
lerie. Quaid Louis XIV tint 400,ooo hommes soiis 
les armes, il falliit bien nppeler* le tiers-Élat. 

La taillc des geris d'armes, coinme o11 l'appelaii, 
T u l  levec par Ics Blris; la juridiction de ces ofliciers 
ciiibrassait tous les inipAis, la iaille (I), la gabelle, 
les aides; ils étaient chrirgés de distribuer la tuille 
ciitre les paroisses, d'affermer les aides, de juger 
I r s  difldreiids en pi*ci.iiiei. i.cssoi3t. Lcs coriseillers 



g6nkoaux con11:~issaient dc I'appel dc leurs jiige- 
inents. Le clergé ne se soiimit qu'avec répugnancc 

cette aiitorité nouvelle; 1'Universiié do Paris 
avait nieme lancd conlre les feitmiers et les 6lus 
iine excommunicatioii qu'elle fiit obligire de le- 
uei* (1). Les 6lus étaient le bras de la royauté; ils 
oiit éte les premiers agents de la centralisation 
administnitive. Quand les élus nvaient fixd la 
contribution des paroisses, la cote de chaque 
contribuable était ddtermindc par le collecteur (2); 

Ics bourgeois deParis furent dispenses des tail- 
les (3); la ville était si ddpeupl6e, qu'un siircroit 
tl'impot eUt Gloigné les nouvenux habitants. En 
Gchange, le roi reprit la concession du tiers des 
droiis d'aide qu'il leur avait faite poiir l'entretien 
de leur ville; Pai*is a toiijoiirs ét6, depuis, dans iirie 
situation exceptiorinelle pour I'iiiipot. 

Le produit de la taillc: sous Charles VI1 cst 
dvalu6 par Comines i 1,800,ooo livres : en suppo- 
snnt 1 toutes les branches cle revenus le rapport 
clu'elles avaient au  teiilps de Suily , on poiiri~ait 
evaluer l'cnsemble des recettes i 3,600,ooo ou 
I 2,600,oo.cl dc iiotre monnnie. 

Le gouvernement de Charles VI1 intei'vint par- 
toiit; il rendit sur l'adniinisiration de la jiistice 
des ordonnances qui , par leur étendiie, 1)euvent 

: I )  Ord ., Lome XIV, Iiage 497, ;in 1.i60. 
;.i) Ord. ,  tome XIV,  page 185, an iJiS9. 

13) O r t l . ,  I,vnie IIV, pngc 53, aii 1 4  ig. 



I);ISSW po111- (les rodes (1). I,a disposilion la plus 
irriportaii te de l'ordonnance de 1454 est celle qui  
prescrit la rédactioii des diverses coutumes. La 
juridiclioii des parlements avait fait de grands 
pi.ogi.&s, puisqu'en 1452 le roi lui enjoignit de 
renvojer devant les juges ordinaires les causes 
qu'on lui portait (a). Le Parlement ne poiivait 
snfii.e a foutes Ics causes; les conqiikies avaient 
6tendu son territoire; les progrks de l'autorité 
soynle, la réunion de plusieurs iiefs, sa juridic- 
tion. Le nord et le midi étaient régis par une 
jilrisprudence differente; le Languedoc sriivait le 
dsoil écrit, la Larigue d'oil le droit coiitumier. 
Enfin le Midi s'était habitué i trouver ses juges 
pres de lui, riepuis que Charles VII, chassé de 
Paris, avait dlabli un rjarleiiient Poitiers. Ces 
motifs le détermineren~ sans doiite l'érection du 
pnrlement dc Touloiise (3); niais l'hahitude de 
confondre la persoiine dli roi avec sa cour de jus- 
[ice 6tait si profonddment enracinée, que la nd- 
cessitk de ce nouvcl 6tablisseinent ne fu t  reconnue 
yu'eii 1443; encore le roi déclara-t-il que les 
oficiers de Toiilouse et ceux de Paris formaient 
un seiil corps, e t  que les conseillers du Midi au- 
saient voix ddiikiérative dans le Parlement de 
Paris. 
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il la fin c l u  rGgric de Cliai'lils 1'11, 1ii Fraiice 

ri'esl plus féodale, le vieil étenclarcl de Pliilippe- 
Augustc et de sairit Louis, l'oi*iflailiiiie, est rem- 
plucc! pon' toiijours par la cornctte blanclie ( 1 ) ;  

ces changements futiles de signes son1 peut-etre 
les iixwyues les pliis infaillibles des grandes re- 
volutions; l'aismée rie fut plus coiiipos6e de pos- 
scsseursde fiefs, niais de geiidariiies ct clc soldats 
1)ayGs et entiCrerrient dans la d4pciidarice du roi ; 
uii iinpot clirect, qui derriandait i chaque 
Fraiiqais une porlion de ses revenus levee 
par les officiers royaux, fut coiisacrc! I'c~ntretieii 
de cette ariilde. Le roi nr: reiidit plus la ,jusi.ir.e i 
ses vassaux, comme Charles V l'avnit ericore 
fait (2); i1 dCl6gua cette fonction i des inagistrats; 
le priiice étnit trop puissant, les sujets trop faihles 
~ I O U I '  qu'un arr6t ddlibdr-6 en sa pi6sei1cc fiil iin- 
parlial. 

Le goilvernernent avait doiic lout ce q ~ i i  fai t In 
puissance, la force et l'argeiit, ct i\ I'avait seiil. 
Non seuleineii t les nobles ne pouvaierit plus guw- 
royer avec le roi, inais ils ne pouvaiciit se livrci* 

A aucune hoslilii6 entre eux, Uaucuiie exaclioii sur 
le pcuple; de souverairis ils étaient devenussujets, 
stijets, il est vrai, d'une classe plus rclevee, en- 
tour& de la protectiori des souvciiirs ct des pré- 

( I 11 cst  ciicorc (~iicslioii  tlc 1'orifl;iii~iiic i 1 . 1 i i  iiiic <iriloiiri;iiicc (11% 

i i I .; . 01.~1 . , loiiir X, 1):igr 80  . 
(*) O v i l  ., fomc \', yagc 1371>. 



jiiges que lc icinps dcvait an6antir en confondant 
iiobles et roturiers dans une meme servitude. 

Si I'on veut se reporter au  tahleaii que noils 
avons donn6 du sort dii peiiple, o11 le trouvera 
singulikrement amélioré; le nombre des paysans 
main-mortables se rBduisait chaque jour, et la 
faible exception i cet affranchissement gén6ral qui 
subsista jusqu'au xvrrie sikcle semblait n'avoii. (S14 
conservée que pour faire hair le passé aiix classes 
iirf61-ieures. Leur émancipation graduelle ri'avait 
pns BtB si complete qii'elles n'eussent encore les 
inarques de leur ancienne servitude; les seigneurs 
s'6tnient réserve plusieurs droits onéi-eux et 
odieiix, Dans sa lulte contre la noblesse, le roi ne 
songea qu'i ses int6r6ts; il laissa tous les pouvoirs 
qui n'dtaient pas un obstacle au sien (1). Aiiisi la 
corvdc, qiii, dnns la plupart des coutunies, était 
fixée doiize journées par aniiee, des droits sur 
Ics poids et mesures, des droits de passage, la fa- 
culti: de forcer les habitants d'un bourg A se 
servir de leur four, de leiir moulin, B acheter A 
leiir boucherie deineureirent niix niaiiis des sei- 
gneurs; c'etnit assez pour les faire hair ,  trop peu 
pour les reridre forts. La destructiori di1 pouvoir 
fdodal par la royaucé scmble, au  premier aborel, 
avoir 6té une charge pour le peiiple; celui-ci servit 
deus mailres au licu tl'uii. La tyraiinie &ail res- 
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t6e aux nobles dans les rnpporís civils, aii roi dans 
les rapports politiques ; plusieurs causes vinrent 
s'opposer i cette oppression de ddtail. Tout pou- 
voir gdnéral est de sa nature protecteiir, parce 
clu'il ne sent pas les petites passions des particu- 
liers; en outre, le roi devait désirer que les 
pagsans et les boiirgeois fussent mainteniis dans 
une certaine aisance, pour qu'ils pussent sufire 
aux charges imposdes par lui. Comme tout, enL1.c 
des hommes libres, aboutit A une action judiciaire, 
les parlements se trouvaient juges des droits de 
tous, et les interprhient  dans un sens favorable 
au roi et au peuple. 

L'avantage le plus réel que celui-ci ait relird 
de son affranchissement es1 peut-&re la faculté 
de trairier ses maitres devant les tribunaiix. Le 
seniirnent innd de justice, que les hoinmes acou- 
tent cjuand leur intérkt n'est pas en jeu, etait pour 
eiix ; ces juges, sortis du tieils-Éta t ,  Iongtem ps 
coiifondus avec lui dans un coxnmun mtipris pai. 
les idées de la noblesse, étaient mal disposés pour 
elle; tout contribuait fai1.e pencher de leur c6tC 
la balance de la justice, chose facile en uri temps 
oh presque aucune loi n'était ecrite, et oh les 
juges étaierit presque ldgislateurs. Toutefois ces 
garanties n'existaient guere que pour la boilr- 
geoisie riche des villes. Dans les campagnes, les 
serfs avaient &te affranchis par le roi ou par lvurs 
seigrieurs; mais ce qiie le noble avait pc>rdii cniiiiiit. 



~ ) E C A U I : ~ E  IJR LA FEOUAI.ITE. 9 3 

inaitre, il l'avail retenu comme juge. Aii siecle 
de Heliri 1V, il n'ktait si petit fief (1) qui n'efit 
sa ji~stice et ses justiciables; quand le vilnin 
était la chose du seigneur, celui-ci avait intéret 5 
le ménager, et il dtait dquitable par calcul. Quand 
le serf fiit libre, qu'il put acquérir en son propre 
nom , s'cnrichir pour son compte, il sentit dure- 
ment I'üutorité jiidiciaire; l'impartialité dans sa 
propre cause ne peut jamais elre une vertu com- 
mune, ei. le paysan coníind daris son village n'avait 
gukre i disputer quelque chose qu'i  son seigneur. 
L'appel, i l  est vrai, lui restait; mais les degrés 
d'appel étaient rnultipliés; avant d'arrirer aux juges 
du roi, il fallait franchir quelquefois deux juri- 
diciions seigneuriales. 11 y avait peu de parlements, 
ils Gtaient dloignés, et une justice si chhe  n'était 
pas A la portée ~ L I  pauvre. Quelques uns de ces 
abus ont été, conime nous le verrons, corrigés 
par l'hbpital; mais le principe de ces lnangeries (2; 
de willages a 15th respectd jusqu'en i 789. 

Telle a été la constitution de la sociéte pen- 
dant plus de trois siecles : le roi, seule autorite 
souveraine, absolu en théoi-ie, ~nais  retenu dans 
la pratique par l'opinion : au dessous, la nation 
divide en deux classes distinctes et rivales. Les 
nobles s'isolaient du tiers-État par le souvenir de 
leur ancienile grandeur et par la profession des 
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armes, dont ils conserverenl loi~gternl,~ Ic privi- 
Iépe; les roturiers, bourgeois et paysans, souf- 
frant a la fois du mépris et des vexations de la 
riohlesse, et s'en rapprochant par les lumihres, et 
l'extension toujours croissante du pouvoir royal. 

Les divisions que nous veoons d'indiquer n'ont 
pas d'abord étt! aussi nettement tranchées; i l  a 
fallii plusieurs siecles pour abolir la teinte féodale 
iiiiprimee sur toiite la socidté. La Frnnce, dans sa 
marche progressive, a longtemps detour116 la tete 
vers son point de d6part; enfin elle l'a perdu de 
vue el n'a plus eu devant elle qiie le biit ob elle 
t,endait. CA sont deux périodes distinctes dans son 
histoire; la pretnihre finit i Louis XIV, la seconde 
aboiitit i la rdvolution; l'une tient plus du moyen- 
rip;e, l'autre de la sociétd moderne. Toutefois, 
liitons nous de le dire, la trarlsition n'a pas &té 
brzlsque, iiiais gradude. L'inddpendance iildivi- 
duelle, les limites du pouvoir souverain, les snu- 
venirs de la fhodalité se sont affaiblis peu a peu, 
ils se sont dvanoiiis dnns l'obsciiritd. 
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Ki.giie (le Louis XI.- Les iiiagislrats sont iiiainovib1es.- 
Valeur des iiiipdts. -- Miiiorité de  Charles VII1.- Etnts 
de Toiirs. - Leur poiiroir. - Ils écliouent dans leiir 
tentative. - Puissa~ice de la Fraiice. - Louis XI1.- Ré- 
dactioii des coutiiincs.- Création de  divers parleinents. 
- Vente des offices de finalice. - Francois Ier \;exid les 
chargrs judiciaires.- État de la France. - La iloblesse 
est la iiation aiiiiée.-ReVeniis ioyaux. -Le concordat. 
-L'inégalité entrr les proviiices s'accroit. - Réfoi-iiie de 
la gabelle teiitée par Francois Ier.-Elle avorte.-Droits 
de trnite. - Preniier tarif publié.- Création des généra- 
litks. -- Pi-ésidiaux. - Séparation de la justice civile d'a- 
rec la criiiiine1le.-Cliaiigc~ilent daiis la compétence. - 
1.e droit de jugei eiilevé aux gens d'épée. - ~ t a t s  gkné- 
i-aux. - La réforriie eii est la cause.- Leur faib1essc.- 
htat des fiiiaiices sous Hriiri 111. -Preiiiier droit étahli 
a I'iiiiportation. - De l'oc~roi. - Etat de la France a 
i'avkneinerit de Henri IV. - IL traite avec les particuliers. 
- Adiiiiiiistratioii dc Siilly. - Paiilette.- Ses effets.- 
Sur la i i~agis~i~ature. - Srir I'adiiiinistiatioii. -ProspFriré 

des fiaaiices. 

Louis XI coii~inlia l'ceuvre commencde par soii 
p6i.e. L'iiicrrl)acité dans un  souverain cst plus i 
craiiidre qiie la iiiéclianceté ; les ex4cutions san- 
glantes oiit des liniites quarid la cruaut4 nc se 
joint 1 x 1 ~  la folie : le prince iie peiit Iiair, craindre, 



soupconner que le petit noii-ibi-(2 (le personiies avec 
lesquelles il se trouve en contact ; ses violences ne 
tombent que sur des individus, tandis qu'une 
Fausse mesure frappe sur tout lYEtat. [,ouis XT, q u i  
était un fort méchant homme , ne manquait pas de 
lumikres ; i\. voulait iin gouvernement fort , régu- 
lier, pour satisfaire ses niauvaises passions. L'ordre 
lui plaisait , non pour le bien de ses sujeis, mais 
pour la facilité qu'il y trouvait. La jalonsie du pou- 
voir, naturelle tous les despotes, le rendait itn- 
placáble i tout d6sordre qui ne venai t pas de lui. 

Enmontant sur le trone, il n'avait consiilt6 quesa 
colhe, et avait enveloppé dans une meme proscrip- 
tion les peincipes et les serviteurs de Charles VI1 . 
11 revint de sa m6prise. 1.a cour des aides, abolie 
par lui daris la psemi6re année de son idgne, fiit 
rdtablie (1) ; il eii cr6a meme une seconde i Mont- 
pellier (2). 11 donna aux magistrats l'iilamovibilité et 

11ind6pendance (5) ; les termes memes de son ordon- 
nance sont remarquables; ce sont , dit-il, les mem- 
bres essentiels du corps don t nous sommes le chef. 
Ainsi se confondait l'intéret du  roi et de la 
nation; ce caractkre g6néral de la royaut6 mettait 
entre elle et tous les pouvoirs fdodaux une distinc- 
tion profonde ; le seigneur feoda1 ne représentait 
que lui-meme , que les priviléges attachés son 

(1) Ord, ,  tome XVT, page 210, an 14G4. 
( 2 )  Oril.,  tome XVI, page z i o ,  an  1465. 

13) Oiil.,  lomr XVII, page 9 5 ,  an 1467. 



o d r e ,  i sa iinissance, il n'avait que la forcc d'une 
famille, iaiidis que le roi disposnit de tout le pays 
don t il dtai t le chef na turel. 

Ceitc différence était d6ji  sentir. ; le peuple avait 
part i la coiilideiice dii prince ; et celui-ci com- 
prenait a sor1 tour combien il avait besoin de l'as- 
sentiment général. Ainsi toutes les conséquences 
du traité de Pdronne se inanifesient par des ordori- 
iiances. C'étaient des clioses d'in ter&& piiblic doii t 
le roi instruisait le peuple (1). 

L'inamovibilitk de la magistrature ne fut, dans 
['origine, qu'tine aindlioration administrative ; 
pliis lard, ellc donnn aux jiiges iine portion du p u -  
voir poliiique. Mais le liers-Élat, la rnagistrature 
n'dveillaient pas la m8Gance de Louis XI, tout en- 
tibrc aux nobles et aux gentilshommes qu'il avait 
toiijoiirs rencontrés daris les rangs ennemis. La 
rdsistance a ceíte époqae ne pouvai t vcnir quc 
de la foi-ce. 11 rendit plrisieurs dispositions pour 
regler la gendnrmerie (a ) ,  il la soumit A une disci- 
pline sdvkre. Celui qiii porlait les armes était ten16 
de les employer A son profit , et le gendarme, nC 
gentilhomrne, méprisait le paysan pour sa faiblesse 
et pour sa roture. Loiiis XI ordonna que les délits 
militaires seraient soumis aiix juges des lieiis : il 
craignait le soldat et non le peuple. 

(1)  Ord., tonie XVII,  pages I sg, 148, 1 s t  

( 2 )  Ord., tome XVII, page 8.1, an 1 4 6 7 .  

lb id . ,  page 293, an 1470. 



Il i.6taLlit le parlement de Bordeaux ( 1 )  , sup- 
lwiii-it'! par son pbre apres la révolte de la Guienne ; 
ordonna que les ari-ets du Yarlemerit de Paris se- 
raient es&cutoires dans le territoire des autres 
Cours. Toules ces mesures 6laient prises dans uii 

iiitéret parliculier, mais dans un intdrbt bien erl- 

tendu. 11 ile faisait que le mal qui lui sermit ; i l  nc 
tenait qu'au pouroir rdel : ainsi il n7h6ita pas A 
confirmer le privildge d u  royaume d'llvetot (2). 

Le peuple, sous lui, ftit accabld d'impbts; i l  
porta it 4,500,000 livres la taille qui, i son avkne- 
nement, n'étai t que de 2,000,000 (3). Dans le niemc 
temps, les droits d'aides et de ga belles éiaient aug- 
mentés. Ces derriieres branches de revenus daient 
peu impor.iantcs; malgr6 deux crues orrlonn6es pi 

Lo~iis Xl (h ) ,  la lare,  au commencement di1 r&gric. 
de Fra j o i s  Ier, ne dépassait pas r 5 l iv .  par muid 
de sel. L'ensemble des revenus royaux ne devait pas 
ddpasser 5,700,ooo 1. , c'est i dire 28,500,000 fr. 
de notre nlonnaie (5). Il iie faiit pas n6pIiger que,  

(1)  Ord., tome XV, pagc 500, an 1 4 6 2 .  
(2)  Ord. ,  toiiie HVI, page 2 7 2 .  

(3) Orcl., préf., tome XVI, page 22 .  

(4) Une de dcux livres e t  une de  quatre lirres. Ord . , iomc XT'II, 
p g e  31,  an  1467. l b . ,  page 884, ni1 1470. 

(5) i\.lusccliii d i t  <[ii'cn Normoiidie Ics rcveiius dii clomaine ropa1 
s'éleviiient $11 qunrt de la taille. Les dépiiliis <Irs Etiits avanc6rriil 
que le  produit  d e  ccs droits dtait de  i,goo,ooo : lcs comrnissaires 
CILL roi soutinient, nu contr;iire, q~i'ils ne dt.'lins~nient pas 750,000 l i \  
Soiis avoris pris une moyenne entre ces doniides. Coinines, tl'nil- 
leiiis, cvalnc Ics nicles et gahcflcs i pl~isil'iiii inillion clc livrcs. 
Clin1). 51  . 
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sous Louis XI, 17Anjou, la Bourgopne , laProvence 
avaient étd réunis i la France, Louis XT asseii~hla 
plusieurs fois les États, inais il ne voulait que 
s'autoriser de leur nom pour couvrir son manqueA 
ment de foi ; il avait donné des exemples trop ter- 
ribles pour que personne osat réclamer. 11 avait 
fait i la Bourgogiie les pliis belles promesses, aprks 
Ia mort de Charles le Téméraire ( 1 )  ; il s'était en- 
~ a g é  i ne rien lever sans le consenteme~it des 
'? 
Etats. Ces promesses furent bienlbt violdes, puis- 
que les Bourguignons obtirirent de ses successeiirs 
I'abolirion des nouveaux subsides, 

Louis XI passe générnlement pour le destruc- 
teiir de la fkodalité eii France; mais le coup mortel 
étnit porté avant lui . Sa lutte contrc le diic de Bour- 
gogne 6tait une guerre de souverain i souverain. 
Les rapports de vassal et de feudalaire n'existaient 
plus entre eux qiie dans le langage. Le caractere 
principa\ de la féodalit8, l'indépendance des sujets 
di1 roi datis se5 domaines, les limites précises 
posi.es i l'obdissance avaient d6j i  disparu du droit. 
La guerredu bien piiblic fut la dernikre protestation 
de la nol,lesse coiitre le iiouvel ordre de choses. 

Le silerice dura autan t qiieLouisX1. CharlesVlII, 
lorsqu'il si~ccéda i so11 phre, était mnjeur ; mais, 
rnalgrc! cette fiction Iégale, tous sentirent que la 
r6alit6 du pouvoir nr pouvait s'exercer par'la main 



d'iin cnfant. Les princes du sang, faute de pouvoir 
s'accorder sur leurs prétentions , corivoyu~rent les 
Etats géiiéraux Tours, et les prirent pour :ir- 
Bitres. 

La .France a rouché ylusieurs fois i un gouvcr- 
nemenl libre, inais elle n'en a jamais 6td plus prks 
q~i'A cette dpoque. L'autorité des États fut incoii- 
teslde et s'dtendit i tout. 11s 6couti.rent les depuies 
du duc de Lorraiiie qui venaient exposer ses griefs, 
et la plainte des d'Armagnac et des Nemours, vic- 
times de L ~ u i s  XI. Le gouvernement prdcddent fiit 
traduit leur barre. Dammartiri et Olivier Le- 
roux , cx6cuteiirs des harites-ceuvrrs de Louis X1 , 
accrisds d'altentats liorribles, iie le riihrent pas, el 
bornerent leur justification ii dire qu'ils n'avaient 
fait qii'ob6ir aux ordies du roi. Peu s'cn fallut cjue 
cette discussion au sein des, Etats ne se terminbr 
par un combat. 

Dans leurs remontrances,les députés ne craigni- 
rent pas: de fl4trir le r%ne passd, les exécutions 
faites sans jugement , enfin la rigueur des lois de 
chasse. Les betes, disaient-ils , dtaien t plus fran- 
ches que les hoinmes. 

Les États (1) réglerent le conseil dii roi ct déter- 
minkrent le montant des subsides. La taille étail 
devenue un fardeau intoldrable ; la Normandie 
payait elle seule I ,500,000 1 .  d'impbís (2), c'esi 

( 1 )  Remoiilrarices dcs i?tals. Isniiihcit, ioinc SI, liagl. :'S 

( 2 )  O I Y ~ . ,  Iomc ]CI?(, pace 4no. 



5 dire presqiie a11 tant que sous Louis XlV, dpoque 
ob l'introductioii des métauu prhcieux, les proci.ks 
du commerce avaicnt augiiicntk la richesse gé- 
iidrale. 

On soiiniit aux Rtats le iiiontant des recettes dii 
iuoi et de ses depenses, un Eiat des hommes d'armes 
necessaires ; en un ni01 , iiii vc'rilable budget. Les 
Ihals tinrent bon contre les prdten tions de la cour; 
ils ne voulurcnt nccorder que 1, zo0,ooo l., somme 
tloiit , selon eux, Cliarles VI1 s'était contenté : ils 
(IonnCrerit, en outre, au roi 300,ooo 1. pour \es dd- 
peiises cle son sacre (1). Ces suhsides n'éiaicnt vott'rs 
rlue poui. deux aiis, et aucunc tase noovelle iie 
ílevait Btre percue sans leiir consentemenl. Les 
États deuriient, en oiiire, s'asseinhkr ~ o u s  les'deux 
nns. 

La cotir sousci.ivit i ces conditions, et si elle 
ti'c;At pas viole scs proinesses, le gouvernenient re- 
~résentatif Etait nt': en France ; c'a ét& la dernihrc 
lentative de révolution Icgale, jiisqu'en I 789. Ellc 
Iclioiia conime elle avait fait  au sikcle preccdent. 
Les diverses proviitces de la France avaieiit etE 
separées si longternps, si longteiiips elles avaienl 
eu des iniérets divers , qu'elles ne se rapprochaienl 
que pour un nioment : hientbt leiir ancienne riw- 
iil6 senaissait; chaciine d'elles sorige;iil a ses pri- 
vili.ges pai.ticuliers, et iiori pis aux libertés génk- 



102 ROYAUTE roo~ase. 

rales. Ainsi la Bourgogne ne voiilut prtelidre que 
50,ooo 1. dans l'imposition commune (1), somme 
dvidemment au dessous de ses forces. A une époque 
ail il Btait si dificile que l'esprit public ptt se for- 
rner et se cannaitre , o u  les lmrnmes n'avaient qie 
des rapporis peu ~iombreux, ce n'eiit pas Ett! trop 
de la reunion de toiites les provinces pour résister 
au pouvoir roya1 qui disposait de la force armée. 
Celui-ci , au contraire, profita de celte division ; 
les États gCndrriux, dans leurs rdiinions séparées 
par de langs intervalles , n'apportaient aucurie ex- 
pdrience des affaires. Ainsi, par exemple, la taille 
de 1,200,000 1.  accordée a11 roi diait insufisante 
P O U ~  le role nouveau qiie la France était appelCe i 
jouer. 11 n'était pas vrai queCharlesVlIn'eílt touché 
que cette somme, puisquc Comines dit qu'il lern 
2,000,000 de livres , et depi~is lui , la Bouigopne , 
la Provence, le Maine, 1'Arijou itaient reiiils aug- 
iiienter le nombre des contribuables. Mais les États 
ii'elaient pas encore assez Bclairds poiir sentir qu'il 
faut paper le prix de la libcrtd, et clii'ori ne rjoii- 
verne pas un pnys avec les calculs mesquiris de 
l'intérkt prive. La forme meme de lerir vote temoi- 
griait de leur inddcision et de leur faiblesse; ils 
adressaient au roi leiirs remoiitrances, c'était re- 
coilnaitre l'autorit6 absolue dil roi , et  par conse- 
quent celui-ci poiivait défaire ce qii'il avail accordé. 



Un pouvoir tloiit l'nclioii ne se fiiil pas seiilir es1 
perdu, son iiiipuissarice Sait jiigei*de son utilitk. Les 
ktats cesshrent d'8tr.e coiivoqu6s jusqu'aux guerres 
cle 1-eligion; toutes les bornes qu'ils avaient essayé 
tle mettre l'autorild royale furent déplacées, et 
celle-ci s'affermit de plus en plus. Le seul contrble 
qu'elle a i l  eu a su l~ j r  a dtd celui de la magistra- 
wre, controle qui la retai~dait saiis l'arreter. 

Le mariage de Cliai-les VI11 avec l'héritiere dc 
la Bretagne rdunit le dernier fragmenl s&paré de 
la France par la féodalite ; jusqu'aux coiiquetes de 
Louis XIV, de frtibles exceptions prks, son terri- 
toire ne s'éteiidil pliis. Noii seulenient le roi acquit 
par li tle nouveaux sujets , mais il devirit pliis sur 
cle ses autres possessions. La Bretagne dtait 1111 

poste avanct! poiir les enneinis clu dellors, une re- 
iraite porir les m6contents : toutefois cette province 
,i loiig~eni~)sgard4 lc souvenir de son ancienne fi-ai1- 
chise ; elle a toujours eu ses fitals, a Bté fi~ariclie 
cle galbelle, e( a protest4 par des séditions, iriEiiie 
isontre Louis XIV, 1-oi absolu , riuquel la résistancc 
Eiait iiieme inconnue. 

La France éiait deveriue la plus puissante mo- 
iicircliie de 1'Eurol)c; sa populatioii était peiit-iitre 
(le oiize 2i douze rilillioils d'liabitaiits (1). Son cn- 
iliousiasme poiii. ses rois etait rei~iarqu4 des étran- 
;;ers (2). Ccus-ci pariagkrent I'nrcleur belliqiieiisc~ 

( 1  ) \'oir aus 1'Wccs jiislilicaii\es. 
' , o '  l ~ i i i \  11, turne l\', ~?;ISC ~ 4 z .  



de 1eui.s siljets. Libres de tout soiii 2 I'iritérieur , 
fiers de  leur poiivoir inconlesté, ils se lancerent 
tlans des exp6ditions aventureuses ; mais ce ne fut 
l'lus, comme sous les Valois, d'aiiciennes provinces 
de  leur royaume qu'ils allaient conquei-ir, ils cher- 
chkrent de noiiveaux ennemis. Charles V1I et 
Louis X I  rivaient 1Eguc': A leurs successeurs la pre- 
rni8r.e ariiiée régillikre qui ait esisté en Europe ; 
le premier avait foi-m6 la cavalerie , le second avait 
pris B SU solde I'iiifanterie suisse; l'artillei~ie fran- 
caise, depuis les frkres nureau, 6tait la meilleurede 
¡'Eu~.ope, riel1 ne résistait i leur premier choc. 11s 
s'adresdrcnt 1 urie riation oh la giiei*re, exploitee 
comme uii métier, etait une  faligue et non un dan- 
ger. MacEiiavel cite une bataille dails laquelle il ne 
p6rit qu'uri homrne; i l  fut 4loutE. 

La guerre, dans ce teinps, iiouri.issait la goerre ; 

ccpendanl l'augmcnta tion de 1'iiril)ot fut iine TI[;- 

cessit6. Sous Cliarles VITI, la iaille sY6leva i 
2,~00,ooo l., et sous Louis XII, lc pkre du peiipltr, 
le revenu total était de (1) ~ , o o o , o o o  environ ; la 
t,~ille, a cetle Bpoque, nlontait a 2,500,000 l . ,  i l  

(1) Ce c1iilli.c cst dono; p a r  Bad6e, niiieiir coiitcm~wi.;iin : seloii 

Itii, les iailles liiodiiisnient z,5oo,oou. 

Dupid d e  Siiiiit-81;iiii, pagc 76. 
Sully, a o  c o n t r ~ i r e ,  e'value le ni6me rcvciiii :I 7,650,ooo. 
L'estimütion de BadEc nous seiiihle jiistc : i1éi;iii cuoleniltv- 

i.iiii, ct les détails rlii'il doniie soiit il':rccuid a v r c  ioiis les iemui- 

:;i~;igcs. .linsi il  porte le prodiiit clcs ~1oin:iiiics ii i ,~oo ,ooo  Iivrcs 

~ o n i i n c s ,  qiiclqi~cs ":nnc:cs pliis tdt, I ' a ~ n i l  esliiiiF 1111 iitiii pliis d'iiii 

millinn . 
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cst perniis dc ciuise qu'i! n'avait pas beaucorip aug- 
ineritd les autres impots. Louis X1T a paria@ avec 
saiiit Louis le privildge cle voir citer son r6gne 
cornine un  modkle i ses successeurs. Dans les Étals 
tle 1560, Ic peuple parle de reniettre les impots 
coiume ils étaient nu temps du ban roi Louis. 

Son administration fut bienveillante : la justice 
soiis Iiii acqiiit plus de rdgularit&. Le xvle sikcle a 
YU fonder en France le droit criininel el  le clroit 
civil pratique. Louis X1I a attach8 son noiii i cette 
crdation. La plupart des coutumes, dont la  re- 
daction , presci-ile par Charles VII, languissnit de- 
p~iis  un derni-silcle, orit 6th achevees et piihliées 
sous son rkgne. Alors seulement la Iégislation fran- 
(;sise reposa siir iine base écrite et cei-taine. Les cou- 
tiiiiies deviiii.cnt de v6i.iiables lois , connues de 
toiis; daris Irs jiigemcnts, une moiris grande la ti- 
tude riil InissEe a i'arbitraire des magistrals. Les 
coutuiiies ont etd le lees de la France féodale la 
France ~noderne ; elles ont-consncrt': dans les por- 
lions dc territoirc cette divcrsitc! tl'usages qui  rap- 
pelait le rnorcellenient des fiefs d u  xie sikcle. La 
Frarice fut une sous les rapporis poliriques, diverst: 
sous les iuapport,s civils. Dans ce dernier monunient 
de sa puissaricc détruite , le iiioyeii-age il'ahdiqua 
pas sa liberid. Les couluines ont tité publiées pni 

le roi, rriais oiit CLC reciieillies par les trois or*drcs 
de 1'État , etcomiric, depuis, lcs clinngemerits intro- 
Iiiiis tlaris In 16gislatiori g6il6rale 0111 6Lé peu nom- 



ljreux, qu'ils ont plutot porte siir la pi.cci.dure que 
siir les principes , il est vrai de dire que la France 
n'a obdi qu'i des lois faites par elle-meme. 

Des habitudes, du temps, naissent, entre les ha- 
bitants d'un meme pays, certaines relations que 
le lt!gislateur peut constater, mais non pas faire. 
Ce serait la p l~ i s  épouvantnble tyrannic que celle 
c~ui prétendrait changer de force le droit civil d'un 
peuple. Les mesures politiques s'altaquent seu- 
lement i quelques uns de nos actes, mais les lois 
civiles i toutes les existences ; il ri'est tele si hum ble 
clui leur ecliappe. Par bonlieur, ce despotisme nc 
sediiit gukrc que le fanatisme religieus. 

Un des devoir-s essentiels de tout goiiverneinciit 
cst de veiller ?t 11cs6cution des lois, l'atlo~iiiisirn- 
tioii de la justice. Elle sc rkgiilarisait cn France. 
A lYÉchiquier de Rouen ( J ) ,  dont lcs s6aiices Ctnient 
temporaires , fut siibstilué un tribuiial l1erp4tiicl. 
En Provcnce, un Parlenient fut dtabli (2). Daris 
cctte derniere iristitiilion, il  est fncile de reniarquer 
dcs traces de i'esprit fdotlnl ; Ics chai?ges inilitnires 
ct les judiciaires sont confonducs; lc sénGcliol est 
président de la Cour, tous les' arrcts doivent porter 

sor1 noni; mais cetlc aoomalie ne tarda pas 5 dis- 
j)arailre. 

Eiitre ces jiiridictioiis soiiveraiiies qiii sc ~bai'ta- 
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geaieiit la E'i'ance, les conflits devenaienl inévi- 
ta bles. 11 fallu t une institution pour les régler. Le 
conseil du roi, attaché i sa personne , sans rési- 
deilce fixe, servit de lien et d'arbitre; il parait qiic 
Charles VI11 avait essayd de l'organiser , mais ce 
fui seulement scsus Louis XII que \e grand conseil 
acquit une existence definitive. Ce prince déter- 
i~iina le nombre des juges, reridit le coriseil 
sedentaire; il prit le iiom de grand conseil. 
Cette institution était le germe de l'unité dans 
les lois francaises ; elle n'eut pas l'influence qu'on 
pourrait lui supposer. Pour y u'elle piit imposer sa 
jurisprudence aux parlements, il efit fallu qu'elle 
fht au dessus d'eux , qu'elle s'appuyit sur des prin- 
cipes arrbtés : il n'en était pas ainsi. Les parlements 
étaient entourPs de tout le prestige des souvenirs; 
sortis du conseil du roi, ils ne reconnaissaient pas 
de srip6rieur. Lcs coutuines offraicnt. taiit de variétti 
dans leurs dispositions, qu'il était impossible de les 
faire fldchir sous une vue d'ensemhle ; elles obli- 
geaient Ics pni'ties plutbt coiizine convention parti- 
culili*eque comme textes législatifs. Dans les pays de 
droit écrit, la juiisprudence sede avait fixé ce qu i  
4tait applicable dans le droit romain. La cassation 
des arrets pour violation de la loi devait étre rare. 
Comme le roi &hit  censé présider son conseil ( 1 )  , 
1iu1 ne pouvail contester la supdriorité de ce tri- 
J~uncil; l 'arki di1 coiiseil 6tait prononcé par le 

í i  1 Pniii lrr l i s t i i ig~t~~i  ~ L I I  si .ind ionpcil, r i i i  I',ippclnii le coi1 v i l  pi i\ c 
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pouvoir- legislatif liii-mCnic1, Ic pou1 oii jiidiciaire 
ob6issait. Quant au grand conseil , i l  déchut heaii- 
coup rlu haut rang qu'il occiipait i son origiiie. 

C'cst de ce rkgrie que date un des expridients de 
finance les plus ruineux et l e  plus souvent en 
usage en France : la vente des offices (1). 11 est 
meine ?i croire que des intentions d'humanité in- 
trodiiisirent cet abiis. Louis XII aimait mieur; 
vendre scs ofices que de créer une iaxe nouvelle : 
cette vente ne choquait personne. DBs le temps de 
saint Louis, ainsi que nous l'avons vu , les prdvotés 
ct les bailliages dtaient affermhs ; comme les fonc- 
tions publiques f ~ ~ r e n t  longteinps un revenu et non 
une dépense, il était tout simple qii'elles devinssent 
unc marchandise. Louis XII ne vendit que les of- 
fices de finailce; mais son successeiir ne fit pas cctle 
dict iliction. 

Au poi i i  t o i  noiis sommes arrives , i l  est peu t-eti<c> 
I~oii de jeter un coup-d'aeil sur l'diat de la France. 
Le riiomeiit approclie oh comrnence 5 1'extt.rieur 
cette lutte contrc la maison d'Auti~iclie clui n dure 
des siecles. Qrielles etaient ses ressources pour suf- 
lire aux exieences de cette suerre? Le roi était , 
comine nous l'avons vu , absolu en thcorie; depuis 
Louis XI, il ne s'était pas troiivé u n  seiil vassal 
clui fit quelqi~e rbisiance; et , sous Fran- 
t;ois lo", le conil4~;iblc de Bourboii , nppiiyk de sa 
tiaissarice et de l'au toitit6 de sn cliargr , ton) ba síi n\ 

: t i  Lo! c ~ , I . I .  (les O f l ~ c ,  



excitei. uiie i~évolte. Toutefois les gentilsiion~ines 
n'étaient pas corifondiis avec le penple. Le roi n'dtait 
pas le premier Franqais, mais le premier gen til- 
homme de son royaume. 

La noblesce éiait la iiation arin4e; les compa- 
gnics de gendarmes se recrutaient parrni les gen- 
tilshommes ; l'infanierie depuis Louis XI était 
suisse oii étraiigerc (1). On ile sentait pas le besoiii 
d'appeler les bourgeois et le peiiple dans des armées 
peu nonihreuses. 

Le revenu du roi s'élevait A environ 4,000,ooí~ 
de livres, environ 20,000,000 de francs de notrc 
monnaie. Si l'on veut avoir égard A la ditT6rencr 
du prix des choses, i l'or et I'argeiit que I'Arné- 
rique découverte jeta en Europe, ces 2o,ooo,ooo 
de livres devaierit représenter environ 80,000,ooo 
de livres de notre rrionnaie. La moyenne de l'impot 
étail doiic de 7 h S liv. par t&te. Mais il faut écarter 
tou t rapprochement avec nos teinps modernes. Une 
foule de services qiii sont publics aiijourd'hui 
élaient privés; les ministres du culle étaient payés 
par la dime, les ciiemiris entretenus par les cor- 
vkes, les droits de mutation, des taxes sur les mar- 
chés, les péages percus par les seigneurs. Ceslevées 
formaient une somme qo'il es[ iinpossible d'éva- 
luer , msis qui devait Gtre considerable (2). 

Dans les revenus du roi, les tailles entraienr 

( 1 )  hI~icliial;el, tome IV,  ihid. 
j z )  Isriilil)rrl, tomc SI, pagc GGo, nn 1 5 1 4 .  



poui- environ a,5oo,aoo frnncs, la gabelle pour 
ensiron i 50 i!x 200,000 ; le reste 6tait le produit 
ties domaines royaux et des taxes de consomma- 
tion sur les vins (1). 11 se levait d4jj.a quelques takes 
sur' l'entr6e des bestiaux dans l'aris. 

Telles Blaiknt les fessources oidinaires de In 
France : depuis Charles VII, elles ne s'dtaient pas 
beaucoup augmen tées, e l  cependan t les exp6di- 
tions en Iralie, la conqu6te et la perte du Milansis, 
de Naples, avaient Btd cause de ddpenses nouvelles. 
Chatles ~ 1 1 1 ,  'kciinme. nous l'avons vu, daubla In  
taille accordtie; Loiiis XTI leva des ddcimes sur le 
clerge, vendit des domaines (2), alitinn des i'e- 
venus en i 51 3, jusqii'i iine somme de 600,ooo fr.; 
enfin il vendit les ofices de finarice; ces dkrniers 
ii-ioyens étaient des ariticipalions, des emprunts 
dkgriisés; mais Franqois Ier exploila ces ressoiirces 
plus en grand, il augrnenta les impbts, essaya 
]neme de les amdiorer par une rhforme, il em- 
priinta, et le premier il fit de la vente des offices 
un reveriu ordinaire. Ce fut en 1522 qu'il 'dtablit 

(11 Nous croyons devoir donner  au lcctetir les bases d'apris les- 
\,el es nous avoiis fixd le montant des gabellcs. Sous Henri IV, le 

I i o i t  de gabelle ktciit de 133 écus pa r  rniiirl. Au c.ommencement 
J u  rhgne d e  Francois lCr, i l  n76tnit que  de 15 francs oii 3 6cus. Les 
g~l>elles, ~ o u s  Henri IV, produisüient cnviron qii;tlrc inillions, cc 
scrnit donc environ 150 h 160,ooo l i r res .  lllais il  faut ol~servci. 
<["e tous les d r 0 i t s . d ~  gahcllc n'avaient pas augmenté dans iiue pro- 
portion aiissi for le .  Pliisierirs ~ ~ r o v i n c e s  avaient rnchct<: cts aun- 
nlrntations. Si l'on porte lo consommalion : Iiiiit rnillc mui$.., 
chiffre qu'elle de'pnssa sous Henri  IV, on arrivcr:~ :i I zo,ooo li\.ics. 
Dansies pays oii, au lieo de !a gabclle, sc percevait le quurt  du pris, 
le hnil diait dc z5,ooo livres. Ord ., tome XVII, pnge 8 6 ,  an 1463. 
1,'erisemble de ces deiix sommes serait eiiviron d e  i bo,ooo livres. 

( 2 )  ls;inilieit, toiiie X I ,  page 660, nn 1.514. 



le bureni1 (les parties cnsuelles, boutiqiie, di1 
Loyseriii, de cetie nouvelle marchandise. Le Par- 
lement fit longtemps de vaiiis eflorts contre la 
vinalité; il s'opposa surtout A la création de virigt 
conseillers, inais il fut obligd de céder (1). Des 
i 520, nous trouvons plusieucs crlations d'ofices, 
qui n2 sont dvidenimeni que des expddients dc 
Iinaiice ( 2 ) .  Le g;ouveriicment roya1 a trouve (les 
acheteurs pendant deux sihcles. 

L'absurdiré de cc svstkme n'a pas besoin d3&tre 
d6monir6e, les fonctions publiques. ne peuvent 
&re la propriéte d'uri pariiculier , si l'on ne veut 
pas que celui-ci les fasse s e ~ - ~ i r  ?I son propre avan- 
iage. Quand les onices furent des biens, il était 
naturel qu'ils devinssent hPr8ditaires; í1 ne fallut 
])as un siecle pour que cette secoiide innovation fi'11 

admisc; les revenus de l'ktat fureiit hors de l'in- 
flueiice du souveraiii. 

Si les rois eussent vendu les charges militaires, 
leur pouvoir sc fiit évanoui commc celiii de In 

troisieme racr; Iicureusement, cet exeinple les re- 
tint; ils conservkrenl la force, et tichkrent de 
inodifier les inconvcnients de la v6nalioé des char- 
ges. On créait saiis cesse de nouveaux offices pour 
les vendre, et ccs crdatioiis ainoindrissaient le 
pouvoir ct l'i n flucnce des prerniers titulaires. 

Presque tous les revenus de 1'8tat furent doiinés 
i ferme, les ancieiis foi~ctiorinaires n'étaient plus 

' 1 )  G,iriiier, aii 152%. 

[ Y )  I..irril>ert, tonic S I I ,  l ingc i  178,  189, 193, 197 et  709. 
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que de~~coiitvbleiws assez iiiittiles ; cetlt, ,iuriltipli- 
eff adnee de. c h a r p s  sans fonclioiu ,~&llas 

a ate ,nrie.des $aies de l'ancien, rdgime; elle a 
Csi@ Poisivet4 en ti tre d ' h~nneur r~  Cowme , paur 
obtenir des acheteurs, on ddcorait lesl ofliocs de 
qadque pr8rogative, tws les ~ 8 p i W .  mt~riers 
sortaient du commerce el sr: prdcipitaient (vers 
cette acquisi tion, La profession i ridustrielle élait 
regardée conime un malbeiir; ainsi, i &t& des 
gentilshammes, fut créée une classe inter,médiaire 
qui ~ u a i t  aw p p l e  par son o~igine, it la nollesse 
par ses privilkges ; inais le fardeau de l'nffi-aii- 
chissement des riclies du tiers-Éiat retambit 
pl-us lourd sur les pauvres. Nous parlerons plus 
tard des effets de la v6nalit8 .sur bs officm de \a 

inagistra ture. , , 

C'est durant le cours di1 xvre siecle que se dé- 
veloppent les iiislitutions, les ressources et , i l  
faut le dire, les abus de l'ancienne monarchie, (out 
y cst en germe; comme si 1'inégalitC des charges 
entre les ordres de citoyens ne sufisait p3s, l'in6- 
galité entre les diverses provinces vint s'y ,?jouter. 
De temps irnmérnorial, les impbls n'avaient pas 
pesé dpalement sur tout le tersri toire ; certaines 
portions avaient eté affranchies de quelque tribut. 
L'exemption de gahelle était le plus important de 
ces priviléges; cette difference de traitement 
entre les habitants d'un meme yays avait dé,jii 
rii de fiines(es conséqrienccs. La tentation ?i I:i 



contre1)ande Cftiit forle, lorsqii'il ne s'agissait que 
de' passer ime frontikre fictive; pour proteer  
la lkclde des ta'tes, on eiit recours i des mesures 
tyranniqnes. ,0n imagina le devoir de gabelle; 
chque>habitant etait coniraint d'ochetei* la quan- 
tit&da se1 ndce9ssiire sa consomma tion t cette v a n -  * 

1 titd dtait dhterininee. On trouve cette morale finm- 
ciere en activitd dhs 1509 (1); rnais si, i une + q u e  
o& le droit sur le se1 n'était que de I 5 francs, la 
contrebande se faisait deja par des troupes ar- 

m&s ( I I ) ,  les accroissemen ts successifs de cet-impot, 
en esag6rant le h8ndfice de la fraude, l'encoiira- 
geaient. 

~~Franqois kr trouva l'impot du se1 15 francs; 
a la f i r i l  de sbn regne, il était de 45 francs (3); 
ainsi les charges des provinces de grande gabelle 
s'dtaien t accrries des deux tiers, tandis que la 
Rretagne était tout i fait exempte; que, dans le 

(1) Font., tome 11, pagc 988. 

(2) Font., tome 1V, p g e  1 4 7 9 .  
(3) Unc ordonnance ¿le 1517 nous fait connaltre les principrsdes 

gabelles : chnquc Iiabitnnt (iteit obligc'<lc se fouinir de  se1 aii gre- 
nier roynl, art. 1 7  ; s'il t4chait de se soustraire cette nécessité, i l  
cucourait une amende e t  la restitution des droits d c  galclle. Dans 
certains pays, le  scl sc ilisiriI)uait par  imptt ,  c'est j. dire que l'on 
cstimait la qunntitd de scl nr'cessaire chaque rommune, e t  qiie des 
collecteiirs élus par les habitants étaicnt chargés de répartir,art,. 33. 
Dans les autres paroisses, le grenctier e~a in ina i t  si la quantitécon- 
sommée étnit en rapport avec la richesse et le noinbredes habitants. 
ides gene&ers et. contr<',lciirc c'taicnt chargés de ces fonctions. Ccs 
principes ont  duré aiitant. qiie la gabelle elle. mCme ; les peines scu- 
lemen t sont deveniies pliis S ~ V C ~ C S .  

Itninl~.. tome IX,  pagc 120. 
t? 



Poituu, \a Saiiitonge, i\ ne se\evaic qii'uii Jroit 4u 
cluiwt a la vente; l'augmentation de la gabclle s6- 
duisait le goilverneinerit. Comme le clergk et la 
noblese y Btaient souinis, ainsi que le tiers-État, 
elle Btait plus produciive, et par le nombre e l  par 
la richesse de c e w  qti'clle aiteignait. Fraocois 11' 
essaya de généraliser cette laxe; en 1537,  i l  I'avait 
port6e cle [rente cluaranlc-cinq livres (1); il a b l i  t 
la juridiction tyraririiquades greniers A sel, ei coii- 
vertit toutes les taxes en un simple droit i I'es- 
trqction (2); i l  conseniit mEnleh diminuer le montant 
du droit en ne le fixarit qu'i 2 4 francs par miiid 
a u  lieu de 45 francs ( 5 ) .  En 6cliaiip;c, il rorilait que 
toqes les provinces fussenr souniises 2 cet iinpbt; 
mais il fallut rcvenir a l'aiicien 6tak de ehoses; 
le nouveau blessait dans les l~rovirices privilégiées 
rion seulement le pei~ple, nlais la noblesce et le 
clergé, c'est 5 dire les cleux seules foi%ces do temps. 
Une rdvolte en Guienne fiii cruelleinent rdpr'i- 
nide par Montrnorency; niais !e roi ne pers6véra 1 
pas dans sa réforine; 1'exernpi.ioii des provinces 
privilégiées fut maintenue (4). Le droit de 45 fr. 
par muid fut percu dans les greniers; le roi gagna 
seiilemeiit une taxe de ao sols, que les propri6- 
taires ,de iilarais salins lui do.iinkreri t i I'extrac- 

( 1 )  Fon t . ,  tome 11, pago 998. 
1 2 )  Font . , tome 11, page I 007. 

:3) Font., t ~ i i i ~ e  11, pago rou1, 311 1549. 

; 4 )  Font. ,  tot i ic  J I ,  pise 1030, an 1 5 4 4 .  



tion. ()uelqiics greriiers avaient BtC également 
établis en Saintonge, eii Poitoii et en Limousiii. 
Henri 11 consentit i ne lever, comme autrefois, 
que le quart et le demi-quarl du prix du sel; 
il rendit cette faverir 450,000 francs, environ 
1,500,ooo franos de notre monnaia (1); il leur 
vendit rnhme, quatre ans plus iard, re droit de 
q11i11-1, pour une somnie de J ,1g4,ooo livres, 

f ~,ooo,ooo fraiics de notre monnaie (2). Le tierc- 
6tat paya les deux tiers de cette somme, la noblesse 
et Ic clergd l'autre tiers. Ce fut, certes, une opdra- 
tion bien avantageuse pour. ces provinces, quand 
on songe que l'avidite des souverains fut telle, 
qu'i la fin du x v ~ e  siecle l'imp6t était de 13t3 éeus 
par muid; mais le fardeau retombait suil les p ~ s  
de grande gabelle. Les nvanies, les mesures vexa- 
toires dtaient plus lourdes que l'impbt lui-merne: 
ainsi les contrdleurs et les grenetiers avaient le 
droit de visite dans toutes les maisons; celui qui 
se fouir~issait de se1 hors du grenier de son domi- 
cile dtait banni i la troisi4me fois (3). Enfin cette 
Iégislatiori devint. si atroce, qu'i la fin dti xvriie si&- 
cle le tiers des condamr16s aux galkres l'dtait 
pour fait de gahelle. 

Longtenips cet impdt f ~ i t  en  rdgie. Le rriarchand 
mettait dans ctiaque grenier le se1 qui dtait vendii 

( S )  Vont., tome 11, page 1040, an 1549. 
(2) Font., tonie 11, pngc 1045, an 1553. 
'3) Font . , torne 11, pnge 994, an 1535. 



iour de r6le (1). Les droirs dtaient peiyiis par Ies 
oficiersdu roi; au moins, le contribuable ii'avait h 
se defendre que contre la vigilante toujoilrs peu 
active de I'intéret public. Ainsi, par excmple, le 
se1 par impot n'était dklivrd qu'i  raison d'un mi- 
not par 25 personnes (2). Mais, quand l'impbt fut 
affe~md , le ferinier calcula plus rigoureusen~en t. 
Dks 1547, on nvait offert a Henri 11 d'affernier Ic 
droit de gñbelle dans toiis les greniers di1 royaume, 
11 pr6f6ra faire des encht5res particulieres dans 
chaque grenier (3); les marchands isolés n'avaient 
pas la piiissance qu'eurent, depiiis Heriri IV, les 
fermiers géndraux. 

Le gouvernement, de Francois I" devanca son 
sihcle, il vbillut introtluire cri France I'unité des 
poids et des niesures (4); nous avons pu de nos 
jours juger de la dificulté de cette iséforme. L'ad- 
ministration était alors trop imparfaite pour ob- 
tenir un si grand r6sul tat. L'ordonnance deliieura 
sans exécutioii. Henri 11 fut plus heureiix dans une 
tenlative partielle, il exigea que tous les seigneurs 
ayant droit de poids et de mesurec dans Paris se 
conforinassent aux étalons qu'ildonnait (53. La cor- 
rection de ces abus sert A nous faire juger l'éten- 

(1) Font., tome 11, p:ige 999, an 1517 .  
( 2 )  Font., tome 11, page 1064, a11 1.579. 
(3)  Font., tome 11, page i 037. 
; 4 )  Font ., tome 1, page 974, Un 1540. 

j.5) Foiit . , tome 1, pnge gfG, an 1557- 



due d u  mal, puisque, dans une mhne ville, cbaque 
inarcht! avai t besoin d'uii commentaire. 11 est assez 
singulier que toiis les États gdncraur , jusqÚien 
,614 ,  aieiit toujolirs dernaiidé l'unit6 dhns 'les 
pciids et mesiires, sans que  le youvoir s'eri 80i€ 

i < >  serieliselnent occupé. 
Sous les noms de reve, de iinut passage, a'&-' 

position foroine, se levaieii~ diverses taxes sur les 
marcliandises i l'esporiation. LVorigine de ces im- 
pots remohtait au  xlve sihcle; ils 6taierit per- 
(a:~is non seulement a lo fronti6i-e dtranghre, mais 
h celle q u i  séprir;iit les provinces o; les aides 
avaient coiirs, et les provinces privilégides. Ces 
trois droits se levaiefit en divdrs lieux, selon -les 
usages; comme ils dtaiciit p~~opor~ionnels au  príx 
cles choses, la valeur Biait laiss&e i l'arbitraire di1 

~Grceptcur. Francois 1" publin une appréciation 
cles marchandises; il d6terniina le montant de 
chaque droit, e l  ordonna que tous seraient lev6s 
aux memes lieirx et par les meiiies omciers (1). 

Le gouvernement, cette Gpoque, dlait en avant de 
1;i nation : la reforme de la gabelle échoua devaxit 
des risistnnces locales. L'intéret prive n'était pas 
assez éclaird pour se confondi'e de plein gré avec 
l1int6r&t gén6ral. La rédiiction de ces drojls ai un 
seul excita egalement dcs réclamations, et l lenri  11, 
til)rks un riotivel essai, fu l  obligE de remeitre les 



choses sur I'aiicicn pied ; l'ensemble de ces droits 
h i t  de 23 deniers par livre (1); mais, par l'appre- 
ciatian donnée aux marchandises , le droit n'dlait 
g u h e  que du douziiime toiit aii plus. 

Francois Ier avail donné dans l'article a I de ccr 
ddit, aiis pays oii les aides n'avnient pas cours, 
la facultt! d'entrer dans la condition cornmune dii 
royautne : elles rcfuserent de le faire. Airisi4 se 
trouva consacrPe iine inégalité dans le sort de la 
Frauce : il semble que chaque prorince tint ii 

honneur de constater qu'elle avait 816 sépar6e di1 
corps de la nionarcliie, 

L'ordre s'introduisait daiis les finances, les im- 
p6ts étaient déji trop divers pour que tout pi2t 
aboutir ciu trésos royal, ct que tlii centre la  sur- 
veillance se fit sentir ?i 11extrdmit6. La n4cessit6 
avait déji introduit les recettes genérales (2); inais 
ce fut l'hdit de r 542 qlli leur. donna une forn~e ré- 
gulibre. Sur cette base a reposd clepuis toute 13 

siibdivision administrative de l'ancieii shgiine. Ce 
fut par ce inoyen que Ic pouvoir roynl inlerviiit 
dans les détails; inais, dans l'origine, cette crhatiori 
n'eut pas cette etendue; les fonctions des receveui's 
g6nhraux furent horndes aux finnnces. 

(3) Le royaume , sous ce rapport , fut divise r1.i 

( 1 )  Font., toiiie 11, pngc jgo, a!i iSb f i .  

( a )  Nous en trouvons dir en 1528. 
laaiiiheit, torne XII, page 224. 
'3' !+cim).ii-!, f o m C  S11 pnge 7913. 



seize recettes generales : auprds de chaque receveui- 
dtait un coniinis des trésoriers de France. Aitlsi Ic 
principe de toilte bonne comptabilité, le conri*6le, 
éfait adniis. 

La recette et la ddperise dtaient centralisdes piii- 

Ic tresoyier de I'épargne. En I 554, le contrbleui~ 
gt!nGral fiit creé Fiar JIenri 11 (1) .  Le trésorier de 
I'dpargne dcvai i doiiner au  roi un Blat de  la recei te 
reelle. Mais, dnns le iemps mBme oh l'on cherchait 
i introduire l'ordre , l'ahus des ofices sans foiit- 
tions crées poiir le seul besoin di1 moment le dé- 
truisait : lolis les onices coiilptables derinrent al- 
tei-natifs, c'est i. dire clu'il y eut deux titulaires 
chargés d'une mkme fonction , qili se reniplaqaieht 
inutiiellemeiit; surdeus années, clincun d'cux avait 
iine annde d'exercice et iine année de repos. La 
confusion s'introduisit dans toiis les comptes. Ces 
venles d'olrices étaient, en rPalite, des aniicipations 
sur I'avenir, oU 17intSr6t payé n'élait que le moin- 
dre nial. II efit mieux valu recourir des emprunts; 
inais la doctr-inc de 1'Eglise sur. l'risure enipkcliait 
d'entrcr franchement daits cette voie (2). Toutes 
les 1-estrictions sur cette matikre destinees i pro- 
ttiger l'einprunteur i.ouiSrient corit.ibe lui. 11 est 
tbi~cément dans In dependance di1 préleur, et celui- 
ci lui fait payer, par una élévaiioii d'int6r&t, les 
c.liarices qii'il doit courir. Le 1-oi n'osait pas s'ciiga- 



geih directement ; il assigiiail le paiemcnt des rerites 
sur certains revenus, et comme cette paiantie dtnik 
moins eiitiere quc si l'on avait eu pour caution totls 
les revenus royaux, il fallait bien donner davan- 
lage. Francois Ier ne créa que pour 75,416 liv. dtt 
rente, environ 260,000 fr. de notre monnaie (1);  

son fils en cr6a pour 543,806 livres, 2,000,00ii 
de notre monnnie. Le niani¿.re dont il s'y prsit est 
meine assez curieuse : il défendit aux notaires de 
Yaris de  passer auciin coritrat de rente avant 
qu'i! efit obtenu les 4g0,ooo livres dont il avait 
hesoin (2). 

Avant le concordat de I 5 I 5, les év&ch6s et les 
principaux bénéfices eccl6siastiques 4taient électi fs; 
le droi t d'dlection appartenait aux clinpitres. C'é- 
tait une tradition affaiblie de  l'figlise primitive oii 
les chrdtiens choisissaient leur pasteur; si le prktre 
riomm4 par ses égaux ne trouvait plus l'iiifluenc(: 
que lui donnait l'4lection populaire, i l  ne relevñit 
ni1 moins de peilsorine. Le concordat donna i la 
rVoyaut6 u n  pouvoir de plus. L6on X ,  en ven- 
dan t i Francois Icr le droit de nommer aiix &ve- 
chés et i tous les bdnéfices eccldsiastiques irnpor- 
tants, détriiisit l'indépendance clu clergt! : ses 
mernh~es ne furent plus que des fonctionnaii-es 
eccldsiastiqiies noinmds par le roi: ils ktaient doric 
ses créritures et ne pouvaierit s'oppost~r i ses \lo- 

(1 > I'orhonnais. 
( a )  I:oiit., tun ic  1. p;igt' 1 9 G .  
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\onl+. Aiiisi Ic pouvoir teinporel de l'Église en 

F~ance  fut niiné par un pape et par uri prince zélk 
catholique, et cela, presque dans le lemps oU bus 
deux luuaierit contre la réfoime : tan1 i l  est yioi 
yii'on tierit toujours de son siecle par quelqaie, ~$6, 
ne hit-cc que par imprévoyance. , z J F  

La juridiction ecclésiastique, qui, au moyen-ige, 
avait tout envalii, f ~ i t  rdduite i rien par l'osdoq- 
nance de 1 539, et surtou t par la jurisprudenc9 d ~ i  
Parlement (1). 

L'abaisseiiieni du clergé au pr0f i t .d~ pouvoii. 
roya1 fiit pour cclui-ci une ressource fin'ancibre. 
Le roi n'accordait certains bénéfices que sous des 
i~kserves. Sous IIenri IV, le huguenot Sully cut des 
pensions assigil6es sur des abbayes. Le temporel 
de l'Église lui échappait comme au ten-ips oh les 
diines et les cures étaient devenues des fiefs; i 
vrai dire, l'Église n'etait que l'usufrui ti6i.e de ses 
bieiis; le roi en h i t  le propriétaire. 

Nous verroris pliis tard le clergé essayer de dé- 
guiser, soris les noins dc p1.6t et de don, sa part 
dans les charges publiques. 

Les arinéesrégulikres ne firent pas compl$temenl 
oublier l'aiicienne milice féodale, le ban et l'arribrc- 
han, tout comme l'intrsduction des armes i feu 
ne íit pas disparaitre tout i coup les armurcs 
du moyen-ige. 011 a de Fraticois Icl ct de 1leni.i 

( 1 )  Hciil~inn tlc l'aiisey; de I'hutui,itti jiidiciairr, Lume 11, pnge 60. 



p111sieui.s ordonnnnces sur ce siijrt. Uiic sciile dis- 
posi~ion peut nous faire juger cornbien cette insti- 
ti] tion était d6nntiirée. Daris chaque hriilliage, les 
gentilshonimes Btaieiit commandds non par Icui~ 
supérieur féodwl, mais par le bailli roya1 ( 1 ) .  Ce 
n'était plus, A vrai dire, un service qoe le vassal 
devait a son seigneur, poiir le fief- qu'il ienait de 
lui, rnais une demande extraoi-dinaire du gouver- 
nement ; c'était la levke en niasse r!e la populatioii 
noble. 

Francois Ier reprit le proje t de Charles VI1 aba 11- 

donnd par Louis XI, la crhtion d'iinc infanteric 
franqaise : il la composa de sept l6gioris (7j, fories 
chacunc de 6,000 hommes. Ides troupes armées 
d'arquebuses ne forinaient encore que le quart des 
arrnées ( I 2,000 arquebusiers et 50,ooo piquiers OLI 

hallebardiers). Les soldats des I6gions n'etaieni 
point saiis cesse sous le drapeau ; ils ii'etaient as- 
ireints qu'h deux revues par an : airisi ils resseni- 
blaient plus ?t une nlilice qu'i une arnlde perma- 
nente. IIenri II (3) essaya aussi des Iégions, elles 
oiit été la base de ce qii'on appelait i la r6volutioii 
Ics vicux corps. Le service militaire était plixs payh 
i cette 4poque quede nos jours. La paied'uii soldst 
dlait de g i I O livres par mois (envii+ori 30 livres 
dr notre nioiinn ¡e) ; eii tenant cornpte de I n  I ) i i ~ ~ -  

I )  Foi i t . ,  tome 1I1, p i g c  64, aii 1 5 5 1 .  
,,) I.oiit., lome 111, page i'rü, ari 15;4. 
( 3 )  ron l . .  lnmc 111. page 158, n n  155: 



value de 1'argc:nt A cette époque, il avait urie solde 
mrnsuclle de i oo francs (1). On sait assez que tellc 
n'est pas celle de nos troupes, et cependant ce ri'étai~ 
pas le seul profit di1 soldat; on le roit assez par 
les nom breuses ordonnances publiées sous ces deita 
rhgnes pour r6primer les esc& milithires. 

La mani6re inknie dont étnient constituees les'ar- 
mdes excluait toiitedisciplirie; car la discipliiie su]?- 
pose une hiérarchie severe, l'ohéissance di1 cliet' 
envers son supérieur, comme celle du soldnt en- 
vers l'officier. Au xvie sibcle, chaque capitaine re- 
cevait I'ordre de former sa cornpagnie; il la coiii- 
posait A sa guise et allait rejoindre l'arm6e. Entre 
ces yetits corps, il n'existait aiicuii lien, aucun rap- 
port avant qu'ils fiissent rdunis sousunseiil g6néral; 
le souvenir de cette indépendance devait n16nic 
alors s'oy poser A une exacte suloi.dinat,ioii (2). 

hlontliic noiis rnconte que sn cornpagnie se prk- 
senta devant une ville de 1'Albigeois qui lui ferrnü 
ses portes ; les soldats ernport6rent la ville d'ss- 
saut, la saccng&i.erit, puis, par crainte des liahi- 
tants, ils se débandkreril. Rlon tlilc rie d&pIorc+ 
yu'une chose, le retard ; une ville francaise prise 
d'assaul par des Francais était alors iin acciderit 
ordinaire. 

Le rrioyeri-hge cro~ilail de toutcs parts. La Bre -- 



ragne futréunie i la France par Franqois I w ( l ) ,  sur 
la demande expresse des États. Le parlernent de 
Rennes ne fut cependant 6talli quien 1553 (a); 

jusqu'alors la justice avait 618 rendue en Bretagne, 
comíne elle l'avait 6té sous les ducs. Les graiids 
jours n'étaient qu'un tribunal ternporaire qui  rele- 
vait par I'appel du parlernent deParis. Par l'érection 
du parlernent de Rennes, l'autoriré judiciaire vint 
immédiatement du tr6ne; rdvolutioii analogue i 
celle qiii était faite depuis longtemps dans le reste 
de la Fmnce. 

L'adnainistration de 13 justice é~nit  bien chan- 
g6e depuis les temps féodaux; cependant elle se 
sentait encore de la maniere irri!guliere dont 
l'aiilositd royale s'dlait accrue; les parlements, ceiui 
Oe Paris siirtout, possedaicnt un territoire d'une 
dtendue immeilse; et comme, en mali&re civile, ils 
jtxgeaierit seuls en dernier ressort, la justice était 
loiri du justiciable. La création des prdsidiaux 
remddia i cet inconvénient ; leiirs j usernents furen t 
saris appel, jusqu'i une somme de 250 livres, et 
jusqil'a 500 livres ils purent ordonner l'ex6cution 
I ~ I *  provision (3). Dans cette limite, toutes les 
affaires des baillis-sdnéchaux venaient devant eux 
par.appe1; les présidiaux ressortissaient du parle- 
ment. Cette innovation était iin vérital~lc hienfiiit 

( 1 )  Isnnil>ert, toiiic X11, p;igc 393, iin 16:J:t 

iz) FOU t . ,  LOIIIC 1, page lo;. 

f:) Pon!., trJinc 1, pngc: 393, ;in 1 5 5 1 .  



si resprit fiscal ne l'eht entachee. Comme les 
oifices étaient vhaiix, les juges et les tribunaux 
furent miiltipliés outre mesure; il n'y eut qire' 
irente et un sidges dans l'édit de création, hoiis 
en trouvons soisaiite-deux (1) en r 557; en meme 
iemp,  le nombre des juges s'augmentait dans 
chaque tribunal. Franqois le' avait aussi fait un8 
innovation qui subsiste cncore dans notre droit : 
il avait dans les tribunaux inferieurs sdpard 1á 

justice civile de la justice criminelle; en chaque 
justice, il avait erdé un lieutenant crimmel @): 
L'époque mCme de cette ordonnance en a fait 
soupqoniier le motif: le besoin d'argent. Faire de 
la punition des délits i~ne fonction spdciale est 

peu favorable ?i l'accusd. Le juge est porté, par les' 
liabitudes de sa vie, ii voir dans tous les prévenus 
des coupaLles ; j uger, condamner un homme' es t 
pour lui une fonction ordinaire. Cette tendance en 
fave~i r  de la répression U toujoars existd dans la' 
législature francaise; on faisait bon marche de 
l'innoceiicecondamnée, psurvuqu'aucun coupal~le 
n'dcliappiit. Peut-elre, dans les iemps de desordres, 
oii le puissant seul pouvait nuire, parce que seul 

( 1 )  Font., toine 1, pngc 356. 
Dnns le mCme tainlis, iine cliarnhre spiciale do Parlement, nom- 

mée la Touinelle, fut  clinrgée des proc%s criminels ; nuparavnnt, la 
'Poarnelle se hornait A I'instriictioii ; le jugenient appnrtennit B la 
grande Clinmbic. 

Gnrnier, Ilisloiic de Finricc . 
( 1 )  Isnmiiert, tome Ix, pngc r!)7, a n  1592.  



i l  akail la foivce, cette rigueiir était ninins daiige- 
reuse A la socjél6que l'irnpuriitk; mais, transportee 
dans des temps civilisés, quand la main et l'<ieii 
dii gouvernement étaieiit partout, elle n'etait pliis 
qu'une barbarie. 

Comment qiialifier autremerit la procddiire cri- 
rninelle de I'ordonnance de r 539 ? Toiis les actes 
dsvaient &ti.e secrets, rien ne devait ktre coniniii- 
niqué nux nccusis; on leur sefusait nierrie un 
conseil ; certes, alors plus d'un Franqais enlacé 
dans lesdétou~s.  d'une interrogation captieuse, 011 

brisé par la iortiire, put regretter le temps oii, en 
présence du piiblic, il disait au juge : ctVotre juge- 
nient est faux, el je le ferai tel, par gages de l ~ a -  
taille; le juge aeritait au moins une rrsponsabiliid 
peser sur sa &e. 

La m6me ordonnarice déclara qiie toutes les 
justices de Yaris seraient nlises Jans la i i i a i i~  du  
roi , sauf l'indemnitk due aiix seigneiirs. Ici l'in- 
térkt du roi et l'intéret gdncral éiaienl d'accord. 
Dans la législation civile, prcsque toutes les me- 
siii7es ordonnhes étliient des amélioraiions; les 
parlements drirent proiionccr leurs arrkts en 
franqais; les actes des noiaires royaiix furent 
ex6cutoires dans tout le royaume. 11 fut defendu 
de prenclre les juges partie : en rnkme temps , le 
besoin se faisait sentir de doriner de la publicité 
aux contrats. L'accroissement de la richesse avait 
iiiultipliS les rappoits, les conirais erifit les 



l\oiiiiiic~s. Eivi~(;ois IcL ordonna l'insiitua tioo des 
donations (i), Heni-i 11 prescrivit la mkine ine- 
sure pour tout contrat exct5dant 30 francs (2); u11 
sreffier fiit comniis poiir accomylir cet acte. Dans 
l'esprit du prince, ce ii'était qii'une rnesure fis- 
cale; niais les grands jurisconsultes, Olivier el 
L'Hbpital, voyiicnt sans doute les clioses de; plus 
haut et faisnielit scrvir au triomphe de leurs idées 
les passions m6ilies de leur mailre. 

11 y a quelque chosedans lesmagislrats di1 xvie si& 

cle qui rappelle les jurisconsultes romains : c'cst. 
IamCme aust6ritk au niilieu dcs iiiceurs les pliis cor- 
rompus; le in6me culte dela justicr, nlors que toiit 
souvenii. de liberté disparaissait ; le stoicisme des 
uns par 1761évation des iddes, ln  pixreié de la ino- 
rale, Ics seritimerits J'li uniaiii té touchant piBes- 
clu'au cchi-istianisme; cl 1;i religion des autres, de- 
gagée de toute superstilion, se rapprochant de la 
philoso1,liie. Enfin, pour achever la  ressemblance, 
Yapinieri fut prefet dit pretoire d'un fratricide, et 
L'Hbpital, le clianceIiei*de Charles IX, protdgé par 
Nédicis. Le cailncttire de ce dernier est un des plus 
beaux de notre histoire. 11 essaya cn vain de con- 
cilier &LIS pariis égaleinent opposés i la toldrance ; 
iiiais, en meme ternps qki'il publiait ces pacitications 
passagbres, il contribixait , par plusieurs édits, 
arhever notre jurisprudencc. .Tiisqu'i liii on n'avaii 

( 1 )  Font. ,  lonie 1, pase 752, ni1 15:k~. 
f ~ j  Foiit ., t n n ~ r  1, pngc 753, :in 1551. 



~ ~ l b l i t !  que des dispositions ~,articnli&re,s , il alln 
plus loin; et ses.6dits sont presque des eodes.. 

La législation civile, proprement dite, n'cst! pas 
dd notre. su jet : qu'il nous suase  de rappehr que, 
le premier, il limita les dons des veuves en faww 
de leur second mari (1); qu'il prescrivit la cominu- 
nication des pit:ces aiix parties (a), la redaction, pr- 
devant notaire, da tout contrat excédant I oo 1. (3); 
qii'il ordonna que l'année commenctt aii I ' ' janvier; 
qu'il dPlfendit les substitutionsaudeli di1 quatri4me 
degr6 (4). Ces di'spositions, et surtout la derniere, 
par leurs coiiséquences, tenaien t i la polifiqile. La 
inanikre dont est pírtagée la propriété, dont elle 
se fraetioniie ou s'immobilise daris les fainilles , 
tend i déplacer ou A concentrer la richesse, et par 
suite le pouvoir. Mais la forme qii'il donnii i l'au- 
torité judiciaire en France nous importe bien plus 
i connailre. Il changea la compétence des tribii- 
naux en matiere criminelle. 

Avant lui, il était deprincipe que l'aveu ernporte 
l'homme, c'esl dire que I'auteu~. d'un d&lit de- 
vait toujours dtre traduit devant le juge de son 
domicile. L'origine de cette legislation remon tait i 
l'invasioii des Barbares. Nous voyons, dans les lois 
qu'i-1s nous ont laissées et dans les Capitulaires, cette 

(1) Ord. d e  1560. 
(2) Ord. de I 5 6 4 .  

:3j Ortl. de 1566. 
(4) 01.~1 . di! I 5(h. 



tlivision ik! peiiples et de lois sorls un in&mo terri- 
toire Les Barbares se  regardaient comme cnnzp6.s 
euFrance; iis étaient plut61 j uxia-posés que confon- 
dus prsleur rkuniondans un rn&me pays. Cette di$- 
tinctioa diira.longtemps, elle disparut aii bout de 
qirdques sikdes; et au xe sikcle, peil de fnmiMes 
eussent pu dire sielles étaient franc~ues ou gauloises. 
1:orce fut donc de renoncer a cettc Iégislation; mais 
Ic pcincipe ne pdrit pas, il prit une nouvelle forme. 
Les grandes races qui s'dtaienl dispei-s&es sur toute 

la France avaient, conime noiis l'ntvans vu, forme: 
iine miiltitude de petits peuples vi-iraiit séparc4s les 
iins des aiitres. Cctte nationalité féadale f ~ i t  subs- 
t i  tuée i la nationalitk barbare. Nul ne pnuvait kt~x: 
traduit qiie devant le juge de son fief : ce principe, 
conlme iious l'avons vil, fut des plus favorables i 
la jnridiciion royalc. Les boui~geoisies dii roi, vela- 
dues i t  vil prix , l'étendaient i des hoinmes tout R 
fait hors de son action rhgulikre. Mais ce qiii est 
bon pour le combat ne reste pas tel aprds la vic- 
14xe. 1,'aiitorité royalc était seule restée debout, 
et les en trlives qui lui avaient servi gkner la jus- 
[ice de ses vassaux l'embarrassaient elle-m6me. 
Maintenant elle n'8proiivait plus qii'iiii besoin, 
celui d'assiirer la tranquillité de la sociétd; et dé- 
terminer la compétence par le doinicile de l'accusé 
était peu favorable la répression (les crimes. Daiis 
tout prochs crimine!, il y avait i vider une qucs- 
tion pri.,iiidicielle des plus ddlicates : c'etaient deiix 

9 
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clitricullds aii lieu d'iine. Rieii de plus aisd, au coii- 
traire, qiie de fixer le lieu du delit; le fait, sujet de 
I'accusation, y suffit . Ile noiiveau priricipc est en- 
tr6 dans notre droit piiblic e& s'applique meme aux 
rialions élrangkres. 

L'unitt! du pouvoir roya1 se resserrait chaque 
jour. Ainsi un ddit de i 560 ordonne que tolites 
les sen tences dtbs juges roya ux scraien t exécutoircs 
dans tou t le royaurne satis 1etti.e de pareatis. N'est- 
ce .pas proclmfir que les jiiges royaux ne pronoii- 
ceraient. pas dnns les diverses provinces commc 
juges du duc de Bourgognc*, du comte de Pro- 
vence, nlais comrne les dBlégu6s d'une meme iiit- 

toritd, souverainc du pays entiel,? 
L'Hopital supprinia pliisieui.~ degrés de juridic- 

tion inutiles. Dansun mhnelieu, le roi ou leseigneui- 
nvait souverit un tribunal de pr*emier desre, et 
un tribunal d'appel : ainsi , par exemple , dans les 
lieux oii les présidiaiix 6iaient Ctablis , le bailli ori 
le sdnéchal avail voulu conserver son ancien droit ; 
il rendait iin jugement dont on ciplielait au prési- 
dial. Cesdivers abus, qui multipliaierit les frais des 
proces, furent abolis. Ilans chaque lieu, il ne dut v 

e avoir qu'un seul juge. 11 fut longtemps de juris- 
prudence que ceite suppression n'avait pas lieu , 
lorsque les j~istices appartenaient i deux pmprié- 
taires différents (1). 1,'Hbpital pensait qii'il n'y 11 
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point de justice si ellc n'est pas proiilpte et si elle- 
ri'est pns A hon iriarc\id. Les délais, la chertd sont 
en friveur du riche qui peut payer r t  attendre. 

Ce fut encore lui qui enleva défiiiitivemcnt aux 
gens d'épée le droit de juger. Ué,ji Louis Xi. avait 
ordonné que les baillis et sénÁchaux fusserit gra- 
dués. L'Hbpiial alla plus loin, et interdit aux baillis 

. de robe courte raute jiiridiciion : elle passa a leurs 
lieutenants. Ainsi ~'Cteignaient dans la législation 
les derniers soiivenirs du moyen-Sge , oii un juge- 
mentn'était qii'un combat. Quand on rdfléchit que, 
dans l'application, le choix du juge est plus iin- 
poriant que la loi elle-meme , oii sen t l'étendiie 
de la blessure faite A la noblesse. Malgré le niépris 
qii'elle affichait pour les lois, sa fortune et sa vie 
6taient i la disposition d'tiommes sorlis du tiers- 
ktat, d'autarit plus ~.edoutables, qu'ils ii'éiaient 
point astreints A urie observance rigoui-euse des 
lois : une part large était laissée h l'iriterprdlation 
du jiige. 

La juridic~ion consulaire est aussi une création 
de L'Hopital. Les juges consuls étaient élus par les 
marchands , ils jiigeaient sans appel jusqu'i 5oofr. 
et pouvaierit, au deli de cette somnie, ordonner 
l'exdcution par provision. Cette justice spéciale 
pour le cornmerce, avec le privilége d'dlection , 
subsiste encore de nos jours, et a été respectée de 
tous les despotismes. 

11 s70ccupa aussi des rapports des juges avec 



I'auiorité rovale en theorie : daiis la personrie du i*oi 
se confondaient les trois l>ouvoirs : le ldgislatif; 
l'enécutif et le judiciair-e. Si le fait eiit répondri ati 

droit, le gouvernemeiit eiit 616 absolu. Dans la 
pratique, ces princi pes absolus souffrirent quelques 
destrictions. Uiie ordonnance n'dtait exEcutoire 
qu'aprhs avoir di6 enregistrée ati pr lement ;  si 
celui-ci eíit eu pleiiie 1il)ertd de refuser so11 con- 
cours , il eut eu part au  pouvoir I4gisIatif. 11 Ir 
faisai t quelquefois , encore que ses membres ri'cus- 
senl aucun titre poiir luller contre l'autoritd royale 
qui les avait iristitués. La liniitedu po~ivoii~Iégislaiif 
ne peut etredans un corps judiciaire. Lcp? , r -1 emenf 
lui-mkme recorinaissait que son autoritk veiinit dii 
roi. Le juge doit obéii* air ldeislateilr. Toiltefois 
l'rincien rdgime tout entier s'est écoule sans que I t b  

droit du  Par~lement et celui di1 roi aient étd bien 
definis. Dans les luttes que le d6fnii~ d'enregistre- 
ment provoquait , le deriiier mot restait toujours 
a u  roi. Mais celui-ci hdsitait longtemps avant d'en 
venir cetle extrémi té; il craignait que le pouvoii. 
absolu, se montraiit i dkouvrr t  , il'excitit l'indi- 
gnation universelle. L'Hbpiial rédiiisit le rble dir 
parleinent i de simples remontrances. Les &dih 
furenl executoires meme sniis enregistr3ement (1). 

Deja, sous le rhgne de Fraiicois ICr, les renlori- 
~rances  di1 parlement avaient ernbarrasse la cour : iis 

,a) Ensuite il ( r, 'Hdpiral)  ( l i t  qiic le roi nc poiivait soiin'i.ir qiir 
cciix qlai 11':i~ai~iit rlur 11: 11ouvoii. de v<:t-ificr les ordnnii;cncrs S';IL- 



s'étaien t oypos6s i ces creia tions d'olficiers iniitiles. 
En généial, les rdforines clc L'Hbpital sont faiies 
dans l'inidret de l'autori té roynle. 11 (Idfendit aux 
lieutenants d u  roi, dans les provinces, de lever des 
deniers sur le peuple, d'accorder aucune lettre de 
gricc, d'évocation. Aiiisi le roi transmettnit i ses 
oGciers une porlion tle son autorii6 , mais se r b  
servait exclusivement I'exercice de quelqiies droiis. 
La pratique coi-itraire avait donn6 naissance 3 la 
féodalitd. Le souverain, aprtis avoir institud un 
goiiverneur dans iine province, ne se Caisant plus 
sentir, dtait bicnt0t publid. Des répiibliqriesont, il 
est vrai , conceiitibé tout le pouvoir clails une seiilc 
persoiine; iiiais , comine cet ahandon n'était qiie 
rnomeiitani., qiie les gorivei.neurs se succédaient 
les uns aux aulres, le danger était mointlre : i l  
existait toi~tefois, et c'esl 1 i  ce qiii a perdu la r6- 
publique roinaine. 

E n  i>eidiiisant Ic yarlement l'action jcdiciaire, 
L'Hhpiia\ n'affranchissait pas la royaut6 de toiit 
coiiirble. Les ] i ta~s  gétidraux venaient d'eire assenr- 
h16. L'édit dlOrléatis avait &te, en grande partie, 
ibendu poiir satis faire i lerirs doldances. 11 htait Ooiic 
iiaturel de croirc que ce sernit 1i rine limite sulli- 

i iibii:issciii Ic 1u)iirtBir clc lei iiitcrl)i.etci : i~i ic  cela e'iciit de  l'n~iloiilti 
ale celiii-1:; s r i i l  qiii f;iis;iit les Iuis, c'ti~t :) dirc d q  princes. 

ktats g i i i t l r ~ i i ~ ,  ionic XJ 11, page 7 .  
. . . . Et qii;iiiil , ciliiOs Ics iciriontiliiiras, le roi ciura I'.iil <:onii;iiti-~ 

%.i vulnntC, il sera pcissE o111 r e  In piil~licatioii. 

Ord . d c  Bluiiliiis, ai.1. 2 .  
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sante contre les abus de l'autorite royale : les 
membres des États n'étaient point einbariláss4s 
d'une origine contraire A leurs dcvoirs; i\s étaiei~t 
les dli~s,  non pas du roi, mais de leui's inanda- 
laires. 

Quatrqe-vingts aris s'6taient 6coulPs dapuis que 
les Élats de Tciurs avaierit cssayt': de crCer en Frairce 
le goiivernement r.eprt%entatif, leiir tentntive avait 
dchoue; et le roi n'eut qu'i la laisser tornbei-. 
Uii gorivernement libre, auquel prend part un 
iiombre plus ou irioins grand d'individus , suppose 
un concert, un accord éiahli entre eus : daiis les 
ternps anciens, la tri bune, da ns les temps modernes, 
la p17esse remplissent cet office. 

11 est assez doident qil'aiiciin de ces inoycns n'é- 
tait possible riu xvlB sikcle. Une fois soriis de la 
sdance des États, relirds dans leurs provinces, les 
députds se trouvaien~ isolPs , sans aucune influence. 
Le roin'avait pas de peine A se dégager de promesscs 
dont personne n'osait rdelamer l'accon~plissemeiit. 
11 y eut sous Loiiis XII cluelqiies convocations 
d'États, niais sans imporiance, et nCgligées par lcs 
liistoriens. Qnand Francois Ier voulut se soustraiile 

aux ob\igations du traité de Madrid, il ne s'appuyi 
que s u r  une assemhlée de notables. 

Pendant la preinikre inoitid du xvic sikcle, la re- 

f b y ~ k  avait eL1 lieu ; inalgr8 les persi?cutions d~ 
Fiancois 1.. et de son bis, ses pi80gres avaiellt 616 
yapides : elle ajlait pu prendre en Frriice la ~ O i i -  



sislarice d'uii parti. D'un autre cott!, cette giierre 
centre l'nncienne religioii avait dmu tous les ca- 
tholiques. A de telles querelles , la iiation.eniihi-e 
prenait part; nobles et rotiiriers y elaient intkressk 
comme chiv.!ticns. 

Le protestantisme s'thait surlout rec~uld darisla 
noblesse : toixs les grands noms de la France, les 
Boiirbori, les Rohan, les Contlr?, les La Trérnouille, 
les Chatillon ont 6i6 les chcfs de la religion noti- 
velle. La cour rnenie Blai t irikcl6e de hiiguenoterie, 
et le duc d' Anjou, encore eniarit, s'nmusait jeter 
iiu feu les Heures de sa soeur (1) : la bourgeoisie, 
,iu contraire, se Lenait obstindmerit atiachéeauciilte 
de ses percs. (( Les protestants Gtaieat si peii nom- 
breux dans Yaris, que, di1 Lanoue, les chambrikes 
des cnr6s auraicnt suj'fi pour Ics en chasser. » 

La liberté re1 igieuse, lc droit d'examen dtaieni , 
iiux yeux des getitilshoniincs, uiie portion de lei~i* 
ind4pendance ; ils s'estiinaierit. trop haiit poi~i. ac- 
cepter une croyance iinposde. Le bourgeois, ai l  

contraire, terinir au clergb par l'origine de la plii- 
partdes pr&~res. Acelte Bpoque, l'instruciion ii'dtait 
pas ericore desceridue jusqu'h lu i  , il avait doiic 
toute la ferveur que donne I'igilorance(2). 

Ce caractere bour*geois du ca tholicisme a dure 
autant que les guerres de religion ; IIeiiri VI rallin 
autoiii de Iiii presyue toute la iioblesse, iilais il ric 

( I )  X16moires de Mare,ueiiie de ':iloi* . 
( , ~ j  Se n'y vois ~iol>lCsse r ~ o i  vnillc qiic trois nci quiitrc ilui 1111112 

crhnl>pcnl j totit le r e s t r  n'ert iliie r;icailli: ii~cessileiisr: r l i i i  :iirni.nt 



se coticilia le peuple des villes qu'eri abjurarit. 
Entre ces derix partis , le gouvernement hésita ; 

il reculait devant une persdcution. Effravé par les 
suecios des lutliériens, en Allemagne, il en appela i 
La riation elle-m&me, et convoqua les États génd- 
1-aux. Les cmbarras finaiiciers s'dtaient ajuuth A 
celte crise. 

La detie de la Couroniie s'elevait i 43,700,ocro 1. 
(il,o,o:io,ooo de notre moniiciie). Henri 11 avait 
aliGné, durarit le cours de son regne, pour 
I ,200,~00 l. d'oflices par année, avec un interkt 
d'enviroii 30 pour 100; il avait, en ouire, créé des 
retiles sur les aides et gabelles pour 543,000 1. 
(1,800,ooo fr. j ( 1). L'ensernble des cliarges mon- 
tait a 2,300,000 1. (7,500,uoo fr.). 

Sous Franqois I" et sous son fils, le revenu tolal 
s'etait elevé de 1 5  i 18,000,ooo (2), c'est i dire 

giierre e t  le troublc pite qv'ils v i v e n t  clu bieu clii Lun liomiiic c t  

ric siiuraipnl vivre du Iciir. .  . . Toiis Ics gcriiilslioini~es de iiohli. 
race e t  d e  valeur sont d e  l'ntitre pa r t .  

Sat .  MenippGe, page 235. 
Toiis rilaios ou la p1ul1~i.t 
Vous ont  fnit chef de l eur  1i:iri ; 
1.e r r a i  Finnq,iis ne se rlingc 
A i o y  ne 3 prince cslraiige. 
A1l;iis le  vi.;~i i o y  des Franqni. 
Poiir sii gaide <I'l~scoss;iis 
K e s t  nssist6 que  depi.incc.; 
Et (les 1)nrons des proviiicc:~. 

I l> l< l .  
(i > Forhoniinis, ~ ( I I ~ P  1, pase 8 1  . 
i?! F'r>rh<,rin:iic, tnine l .  pagc 13  



de 50 Go,ooo,ooo de notre inoiiiiaie. E n  conipa- 
ratit ce résulrat i ce que nous avons dit du rhgric 
de  Lolcis XII,  il est impossible de n'8tre pas frappe 
de cet accroissement rapide dans l'iinp0t. La décou- 
verte de 1'Amérique explique comrnent le chiffre a 

pu s'dever au rnilieii des guerres et des désastres , 
on n'dtait pas plus riche; on avait plus d'argent : le 
prix des deiirkes avai t triple dans un  laps de 60 ans. 
Le seiier de blé valait alors de 14 fr. 75 c. Les 
50,000,ooo di1 regne de Henri 11 ne repi.6- 
sentaient gukre que 15,000,ooo du  tenips dr: 
Louis XII. L'accroissement des impdts était plus 
imaginaire que rdel ; mais un mauvais esemple 
avait étt! donné. Les emprunts, les crPations de 
charges avaicnt engagé l'av-eriir. Nous n'igno- 
rons pas quels sont les avantages du  crédit, sur- 
tout s'il est applic~ud i des déperises productives ; 
daiis cc cas , l'emploi eii est légitime. 11 est juste 
que ceux qui ont part aux bienfaits portent aussi 
leur part du faideau ; rnais cctte ressource peui 
devenir iine ai,ine dangereiise entre des niains iii- 
habilcs; l'escks de I'impdt trouvc une limite, cellc 
de l'obdissance ; l'abus du crédil n'eii a aucune. Le 
preteur devicnt plus dificile, ses conditioiis sont 
plus rigoiireiises; inais qu'on I i j i  offre un béilé- 
Iice propor~ionni: aux i.isques, il donnera son al-- 
gent. L'usage imiiiodfrti du crkdit a &té tel, soils 
l'ancienne rnonarchie , que 11011s ne troii\.ei.o~is 



que deiix moments bien couris o; les i.c*veiiiis aieiit 
6gald les d6pvnses. 

Les États gdnérailx s'assembl&rent : Ié roi Btail 
mineur , la régence pouvait &re disputde; mais les 
circonstances n'dtaient plus les memes qii'en I 584. 
Sur ces hau tes questions, leur avis ne fut meme 
plus demandé. Le pouvoir politiqiie 6tait devenii 
la propriété exclusive du roi, el  toiis aiiraient cru , 
en y touchant , commettre un sncril'6ge. A Tour*, 
le cshier des États avait dté redigé eti comrrlun; les 
membres des divers mdres n'avaient fait qii'uil Seul 
corps, et cette union avait dfi ajoutei. a leur priis- 
sance. Les États d'Orl6aiis , au contraire , vot6rerii 
par ordre ; il n' y eu t auciin accord, nucun coilceist 
dans leurs mesures; certaines deniandcs du tiers- 
Éfat et di1 clergd étaient en coiitradiction avec 
celles de la noblesse : cette rivnlite profitait i la 
couil. La noblesse a perclu sa caiise en E'rance pouis 
s'htre s6par6e du peuple ; si elle lui cfit donrié une 
place dans ses rangs , si elle e;it confondu les deus 
intérirts , elle eA t pu balrincer I'ascendant royal. 
Notre gouvernement eiit 816 aristocratique comiric 
celui des Anglais. 

Les États d'Orl6ans produisirent cliielques bons 
i,8sultats. Pliisieurs des réformcs faites par l17H6- 
pita1 , la juridiction consnlaii-e, la d6fense faik 
aux baillis de robe coiirie de prononcer un juge- 
~ i i e n t ,  lc Rireiil d'aprbs lcurs cahiers. Le tiers-Étai 
demniida riihni~ qiielq~ies amiliorations rlui n'cii - 
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reiit lierl que (le nos jours; il demalidait qiie Ic 
seigneur ne pcit &re juge dans les causesoii i l  eiait 
personnellement interesse. Ceci ftit refusd ; c'eiit 
él& la mort de la jiistice seigneuriale. L'unité dcs 
poids et mcsures fut un des voeux esprimés par la 
n~blesse et le tiers-État. Les trois ordres s'accor- 
dent sur iin point, l'abandon di1 concordat. Le 
roi consacra meme cette retentiori par une ordoii- 
iiance, et renonqa 2 nommer aux henéfices ecclé- 
siastiqries. Aux États de Blois , la mkme proinesse, 
déji violee, fut renouvelh, et ne fu t pas mieiix 
gardée. Le roi, toiijours présent, toi~joilrs agissant, 
ncpoiivait ktre arreté par I'autoi*itedes États, qui ne 
se seiitait qu'i de longs intervalles, Les précédents 
des États étaient perdus pour le~irs successeurs. A 
chaque convocation , il fallait reconlrnencer le che- 
min deja hit .  

La suppression des ofices nouveaux , accorddc 
aux États, ne f u t  pas plus stable : Charles IX ler 
réiallit presque tous. Les Éiats de ,576, souv 
Henri, fircn~ entendre les memes doldances , sur la 
vénciliié des char*ges, la multiplicité des ofices; 
elles ne produisirent pas plus d'effets; les Btats 
n'éiaient donc yu'une comdie. Qu'est-ce qu'uii 
corps politiqiie qili ne peiit se faire obéir? Les pait- 
iements , qui rernplackrent les E ta ts, furen t plus 
puissciiits qii'cux. Ils iilsBraient soiivent, dans les 
ordonnances , des ririicles qiii cri faisaient. partic 
et qu'aicun juge n'eiit osé violer. 



Avant I 561, leclcrg&avait corit1-it)i;6 aux chargea 
publiques d'une maniere irrdguliere ; les levees de 
dt?cimes quc le roi exigeait étaient deveriiies peu i 
peu un imp6t ordinaire , puisyu'eii I 5.57 (1) le roi 
krigea en oftice les fonctions de receveur des dé- 
cimes ; mais cette perception , quoique ordinaire , 
dtait regardée comrne exceptionnelle. A prks les 
États d'orldans, la contribution du clergé prit la 
forme qu'elle a ioujours gardée depuis. Le clerg6 
s'engagea, par un contrat passk devarit notaire ( a j ,  

?i fournir au  roi I ,600,ooo 1. peridant six anc. Le 
produit de cet imp6t devait &re ernployd i rache- 
ter les aides et gabelles ctJd6es A la villedeParis pour 
garantir les empruiits.conslitués sur son IiOtel. Ce 
secours devait &re temporaire, iiiais les foiids des- 
tines A I'extinction de cette derte furent maiig6s pat. 
avance, et le clergé fut obligt! d'accorder une nou- 
velle soinme. Depuis, ceite coiituiiie ne fut piiis iii- 
terrompue ; seul, de tous les ordres de l'ktat, Ic 
clergé coriserva l'appnrence de sa liberte. 

11 1wi1 une part activeauxguei~res dereligiori el les 
souiint de sa bourse; dans I'espace de quinze ans, il 
avait payé une somnie de Go,ooo,ooo (i8o,ooo,ooo 
eriviron de notre monnaie). Sa con ti-ibution an- 
riuelle de J ,Cioo,ooo francs, r6duitc plus tard i 

(1) Poti t . ,  torne 1V, page 535. 

( 7 )  Font., toirie I V ,  lmge 531,  ün 1 5 ü 1 .  

On ~ J C U ~  voir &ans le meiiie ;iuleiir les tliters ci~ l i t rn l8  ( I~I I  I c ~ r l i i t ~ l -  

le cleiGi: :'iangagen iiisclti'eii 1606. P;ijies 1 ~ 5 0  e\ 1051. 



I ,300,oou frniics, dtait égale aus  trois vingti&. 
mes du revenu 1-oyal. D'apri:~ l'état présent8 arix 
fitats.de 1576 par les ministres de IIenri 111, on 
~)mtcondure  quele revenu roya1 étnitde I 6,000,oao 
(48,000,ooo de riotre ~nonnaie); la moitié dc 
cette somme avait ét4 ahsorbée par les intérets et 
les gages des oficiers (1). Le roi devait eiicore 
I o i ,ooo,ooo environ, plus de six fois son revenu 
annuel; lesdiverses guerrescivilesavaient augnientr 
les dépeiises et diminiié les ressources. Les recettes 
orclinaires, selon le meme document, ii'avaient 616 
que de 44,000,ooo; cette situatiori d a i t  terrible,' 
el Henri 111 avnit lous les rices i16cessaircs pour 
I'aggraver. L'histoire lui a été trop indiilgente; sa 
fin tragique sufit-elle justifier le conseiller et 
I'auteur de la Saint-Rnrthdlemy? car Charles IX 
iiefit qu'exécutei. le dessein de son Frbre. Comrne si, 
dans uiie crise pareille, ce ii'était pas assez des 
dettes du goiivernement, i\ se livra i des prodiga- 
lites sans hornes; les impbts, les crdalioiis d'ofi- 
ces les plus bizarres se rnulliplibi.erit soiis lui, la 
Frarice 6iait trailee comrne le patrimoine d'un dis- 
sipaterir; il senibla meme qu'il rijoutit la ddrisioii 
au fardeari. Les ofliciers des gabelles, dit-il, n'ont 
6th dtablis que pour veiller la sanle du peuple, 
pour enipecher qii'on ne lui vendit di] se1 de mau- 
vnise ytiaiitd (2). C'était sans do~ite dans ce but 

( i )  Etats gt!iidrniix, toiile SIII, pagc 230. 
' 2 )  Tiinl  ., Ioinr 11. pagr ~ 1 h 5 .  



tl'hygielie publique que, dans rrn grsenier ,? se!, on 
comptait six officiers, qu'il eii e tablissai t partoui 
de nouveaux, et que le droit de gabelle, la fin de 
son rkgne, était de r 33 éciis par inuid. On dorinera 
iine idée des inventions fiscales en citant la créa- 
[ion de conimissaires chargés de forcrr les paysans 
i aclieter des rentes; dans un 6dit de 1577, il vend 
:I un individ~i par paroisse l'exeinption de toute 
contrihation ( 1 ) .  

Aucun souverain n'a tenu autant qiie lui i I'in- 
ddpendance du  pouvoir rsoyal; il reprochait ses 
ministres de trop nugrnenter I'autoritt! (le leur 
charge, e l  cependant il rie donnait que peii de 
iem ps aux affaires ; sa faihlesse s'irritait qii'un 
autre f it  ce qii'il négligeait et ce íju'il ne voulait 
faire (2j. 11 proclama que le droit de travailler 
etait un droit royal, et il vendait ce droit; il eAt 
&té conslquent s'il eilt vendri au hureaii des par- 
ries casuelles le droit de manger. 11 sliéna la 
meilleure partie des revcnus royaux, créa des 
rentes sur 1'Hotel-de-Ville pour 932,000 frnncs, 
ou 2,500,ooo francs de notre monnaie (3). 

Yarmi cette varidté iiifinie d'édits, il en est 
un qui eut des consdquences graves. Avant 
Henri 111 (4), il n'existait de droits h l'importation 
que sur certaines marchandises d'une consoni- 

(1)  Font., totnc 11, pnge 865. 
( 2 )  hl&lnoirrs de Villeioi . 
(3) Forh. 
4 j Fonl ., tome 11, ~ x ~ g e  503, an 1.540. 



iriatioii i.esii*eiii te ; les cli.aps rl'or et d'argeiit, la 
soie devaieilt uiie gahelle i Lyoii; les marchands 
Blaienl mcme terius de passer par cette ville pour 
la payer. Si l'on pense au prix de ces denrdes, 
a101.s qu'u~ie pnire de bas de soie coutsit 7 dcus ( I ) ,  

eiiviron 50 francs de notre iilorinaie, que la lirre 
de soie coiitait 30 livres; si,  en outre, on a égiird 
i I'augnientaliori de la richesse qui a diminiié de 
plus de moitid la valeui. de l'avgent, on seiltim 
que ces objets de luxe iie pouvaient etre la mati6i.e 
d'un comniercc actif. 

Le di-oit que Henri 111 établit i I'iniporlation 
portait, aii coritraii,e, sur toutes les marchandises; 
il  dit en terines fociilels, dans le prdambule de son 
ddit, que cettetaxe avait été crdée par lui (2). Elle 
cktait peu considerable : en preuant pour base les 
dvalualions du tarif de Francois Ier, on n'arrive 
gubre qu'i une taxe tle deux ou trois pour cent de  
la valeur. Dans ces limites, le droit n'dtait qu'une 
incsure de finance, saiis etre une protection; 
l'idée de venir ni1 secours dii con-imerce national 
par des entraves niises A la concurrence étranghre 
appartient i Colberi; mais le principe du  droit i 
Y entrée B t i l t  deja uans les lois. 

A la meme epoque, le gouvernenient levait iin 

[ I )  Foiit:, toinc 1, pnge 832, aii 157;. 
La voie de bais flott.6 est cslimiie uii Ccii : ainsi pour un? ]rairc ~ l c  

\>as dc soic on eht. arhei6 scpt xoies de \>nis. 

(2) Foiit ., toine 11, p;%c h g G ,  (111 1 5 8 1 .  



droi t d'octroi i son profit, i I'enli.t!e (les villes ( r  ). 
Sous Charles IX qiii l'etablit, i1 était. de 5 sols par 
inuid de vin; Henri 111 le porta A 2 0  sols, il ahan- 
donna meme le produit des entrees dans Paris 
au pr8vot des marchands poui. payer les rentes 
sur ]'Hotel-de-Ville. 

Dans lesguerres i*eligieilses, i l  y eut coinme une 
résurrectioii de la noblesse; Ies grands, sous 
Cliarles IX, Henri 111 et le comnienceinent de 
I-Tenri IV, reti6ouvant un poiivoir perdu depuis 
Louis XI, s'arrogent le droit de guerre; le tluc 

de Montpensier, prince du  sane, proposa m h i e  au 
iboi de donner aiis goiiverneurs des provinces la 
propri6tC de leurs goiivernements, la charge du 
service rnilitaire (7) : c'dtait le rdlablissement des 
fiefs. Mais l'autorii6 des grands seigneilrs s'a p- 
~ i ~ y a i t  sur  un titre bien diffdrent de celiii des 
vassaux. Coligny, Condé, le duc de Guisc n'& 
taient pas grands par eux-memes comme l'avaient 
816 le comte de Champagne ou le duc de Norinan- 
die; toute leiir foice était dans  le parii dont ils 
etaient les cbefs ; quand la discordc religieuse qui 

les avait élevés au niveau de la roynuté s'affaissa, 
ífs se crouvérenl si pelits en sa prdsence, qrrm 
fnrent trop heureux de s'abriter derri&re elle. 

Your bien appr6cier le service que Hei-iri IV a 

( 1 )  Font.,  tome 11, page I I 1 7 ,  al1 1561 
l b . ,  nn 1 5 8 1 .  
f 1 )  I<ronomic+ royales. 



rciidii ;I la L'i,aiice, i I faut se représcriter la si~iiatioii 
oy il la t rdiivn . Le dernier 'Valois avnit gaspille la 
consid$ri\iion de la royniité , comine il en avait 
c!puisé la fortiine; i l  civait justifie d'avance son assas- 
sin, en 6goi-geant 1educdeGuise; il s'était aviii aus  
yeux de tous par le bigotisme et les délrauches 
qu'il associai t. Les gucrres é trangeres ne peiivent se 
comparer, pour les desastres, aux guerres civiles ; 
chaque ville renfermait deux partis ~oujours prets 
i en ~ e i l i r  aux mairis. Dans toutes les provinces 
s'4taient 6levés quelques chefs qui ne reconnais- 
saient l'nutorité royale que de nom, merne quand 
ils siiivaient son drapean (1). Lesdipieres eii 
Dauphiné, Moníniorency eii Lsnguedoc étaient 
souv~~ains ,  le reste du roynume apparlenait A la 
Ligue. Toutes les grandes villes étaienl catholi- 
ques; Henri IV n'avnit pour lui que les protcs- 
tants reldgués dans le midi de la France et quelqiies 
seigneurs catholiques a ttach6s A sa fortune par des 
liens doiiteux (2). Les faiMes secours qu'il rece- 
vait des protestants d'Allemagne et d7Élisabeth 
ne poiivaient balancer l'influence et l'argent. de 

'(1) Nous n'avons ~ i l u s  taiit dc gouverneurs qiii font les roilelcts , 
et se vantent d'Ctrc nsscz riclics quand ils out  uile toise de iivibre 
leur commandcinent.. . . Lcs demy-roys de Eretaigne, de Langne- 
doc, de Provence, de L~nnnois,  d e  Bourgogne, de Chan~liagnc. 

Safiie Menippée, édit. dc iG77, pages 2.53 et 2 5 7 .  

(2) Sully ral)pellc i Henri IV que les catlioliques d e  son part i ,  
a p r h  la victoirc d'lvry e t  le premier siége d e  Paris, firent ce qu'ils 
purent pour 1'emlil.clier de s'emparcr de la capitalc. 

hconomies royales, tome VI. 
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Pliilippe 11, le pliis puissant moiiarque de sori 
teinps; il avait pour lui le droit public dii royaiimr 
et un mérite reconnu. Ces avantages le soutin- 
rent pendant quatre ans, nxis ne lui donnhrent 
pns le royaume; la bataille d'Zvry ne lili ou\li,it 
pas une ~ i l l e ,  il échoua devnnt Rouen et Paris. 

Les deux re1 igioiis qui se partageaient la Francc 
araient trop d'ardeur ct de sincdrite pourelre to-- 
Iérantes ; dks que l'une d'elles avait en sa fa~eiii' 
le goiivernement, la sécurit6 de l'aiiire Piait com- 
proinise. 11 lui fallait des garaniies, un trai16, 
Dans le pays, il y avait deux puissaiices rivales tou- 
jours eii guerrc ou en négociation. Si 1Ileni.i 1\' 
reste proteslant eut obieiiu des ca~holiques la rc- 
coiiii;iissnnce de son titre, il eiit ét6 01)ligé de leili, 
accorder les sfiretds qu'il doilna auu protestants. 
Cette autorité rivnle, posee en face de la ioyautc!, 
qui a ghié la Fraiicc dans toils ses iiiouvementc 
jusqu'i la prise de la Roclielle , eut &té un einbar- 
ras bien plus grave si elle eiit pu compter sur 
l'iini-ilense inajorité des Franpis;  In  iloyaufc! d'uii 
roi protestant n'eht rien 4tcL devarit elle. 

Henri IV prdvit cctte difficultk, il seiiiit qu'un 
proteslant ne pouvait elre roi d'iiii pays calliolique. 
11 abjura, et Sully, protestdnt, I~ii  Jonna le conseil 
de le faii-e. A peine son ahjara~ion riit-elle conniie, 
que tout se soumit avcc une rapidite qui teilait d u  
prodige. Ylusieurs villes ne laissbrent pas A leurs 
gouverneiirs le ternps de les vendre; car les 
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hoiirgeois s'éiaient dévouis au service de leur re- 
ligion ct non pas ; celui des intérets particuliers. 

Henri 1V se monrra facile sur les conditions qii7il 
accorda aux hommes, plus de ~ O , O O O , O O O  pase 
serent entre les mains des ligueurs (1); mais il ne 
voulu t jamais traiter avec un corps ayant, disait-il, 
rine tete et des jambes. 

Mayenne se perdit par son hésita tion : il attendit, 
pour traiter avec le roi, que son pouvoir flit dd- 
truit ; il fut trop heureux de ce que celui-ci voulii t 
bien lui donner. 

Cette guerre civile, terminée par des negocia tions 
et non par une victoire, n'óta rien au pouvoi~ dri 
roi. Sa conversion avait d8siniéressé les intédts 
géiléraiix. Restaient les avidilés des particuliers; 
elles furent satisfaites par des concessioris d'avan- 
tages mornentanés; mais l'idée de stipnler des ga- 
ranties pour l'avenir ne vint a personne. L'esphce 
de répiiblique protestante cr&e en France par l'd- 
dit de Nantes était la seule opposition sdrieuse; 
Henri IV se tira de cette difficulté avec adresse. 
Soii principal ministre fut huguenot, et ce choix 
lui servit calmer les méfiances. Si les protestanls 
eiissent pu redouter un  prince qui, pendarit vingt 
ans, avait été leiir chef, ils étaient silrs au moins 

(1)  ~ i l i n r s  recuL, outre 1.a cliarge d'arniral du gouvernernent, 
plusieurs ablnyes, i,.>no,ooo livreq <le c e  ternps, u11 peu p111.; ,!u 
quart des gabelles. 

kcononiics royales. 



que dans soil conseil leiirs r6clamatioiis seraient 
entendues. 

Henri, soit douceur de caractQe, soi t prtidence, 
n'usait de tout son pouvoir clu'h I'extremite. 
Il serni.de qu'il ménagca l'autorité exercee par les 
grands seigneiirs dans le passé , et qu'il se souvint 
que ceux-ci avaieiit cid aii n~oiris ses dgaux; ainsi , 
pour tirer Moi~tiiioi-eiicy du Larigncdoc, il le crea 
conndtable , et n'approclia janiais du Dauphint: o i i  
Lesdiguihres Blait presque souverain.Ceite extreme 
prudence ri'etai t pas iiécessnire. Biron fiit cs6cut6, 
Sedaii enlevé au duc de  Bouillori, sans que  personne 
os i t  reinuer dans le royaiin-ie. Rlais les souvcnii~s de 
la guerre civile en imposaient. Richelieu donna ii 
la royaute la coiiscierice de sa forcc, t; la noblesse 
celle d e  son impuissance. 

Les notables convoqués i Roiien pour silbve~iii~ 
aux ndcessi1i.s d u  royaume firent une demandc 
qui dveilla la  susceptibilit6 de Heiiri IV : ils de- 
manderent que les i m p h  fussent divis6s en deiis 
pariies : l 'une desti~ide au paiement des charges et 
administrée par un conseil de lerir choix , l'aiitre 
laissée i la disposi tion du r'oi . Les circonstances ne 
permettaient pas a celui-ci de rejeter cette ouver- 
ture. Sully Ic tira de ce mauvais pns avec plus 
d'adresse que de logauté : il lui conseilla d'acceptcr 
l'offre des ~iotables en se reservant lc choix des re- 

venus(1). Les financesétaieiit alors si peir corinues, 
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qu'il fut facile de 1-Gserver aii i.oi les inipots pro- 
ductifs et de ne laisser aii conseil qile des parties 
saiis valeiir. Le projet des notables n'dtait pas 
pisaticable; s'il eht dtd adopté, urie comptabilité 
régulikre n'eiit pas dlé possible, car elle snppose 
toujours Sunite. L'impot qu'ils proposaient, le 
sou pour livre sur tous les marchés, s'il eut pu se 
percevoir, e6 t paralysd tout corninei'ce et'toute in- 
tlustrie : il était heurcusement frrcile de l'dluder, 
ct I3enri IV put y renonccr en 1602. Les notables 
oubliaient, en oubre, que les premieils besoinsd'un 
État sont ceux du présent, et que le plus grand 
inaltieiir pour Iui n'est pas la banqueroute, mais 
lesuicide. Pour suffire i la guerre contre l'Espagne, 
le roi ii'avait pas ~ r o p  de toutes ses ressources. 
Quelques unes Ctaieiit ddplorables; on donnait aiix 
rnunitionnnires de l'arrndc un office de trésorier en 
paiement ( 1 ) .  

I-Ienri consulta plutbt sa colkre que sa priidence 
en declarant la guerre ?I l'Espagne. La prise d'A - 
iniens el les peines qu'il eiit i trouver l'argent né- 
cessaire pour reprendre cette place lui apprirent 
que le royaiime avait besoin de se renouveler dans 
la paix. Qiiaranie ans de giicrre civile, de prodi- 
grilités ; de détestnble adrninistration avaient dé- 
truit tout ordre et tou te richesse; une grande partie 
des reverius piiblics étaient enire les mains des 
p n d s  seigneurs. Les dettes pi'4tendiies montaient 
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i ~gfj,ooo,ooo liv. et le rerenri total del'ktat n'8tait 
que de 23,000,ooo liv., sur lesquels 16 dfaient 
ahsorbds par les charges (1). 

Les mdinoires de Slilly sont iine des rdvdlations 
les pliis précieuses de l'ancien reginie. Sa position 
sous Henri 1V Iiii a permis de toiit voir ; sa dis- 
grace, de tout dire. 

Sully voriliit voir clair dans cet iii-ime~ise desor- 
dre. D'aprds un état de lui , il parait qu'il se levait 
siir la France 47,000,ooo d'impots, dont plus de la 
moiti6 dtait absorbée par des alidnations (2). Comme 
les revenus étaient infbrieurs aux dépenses, et que, 
surla recettedes comptahles, on assie;riaitplusqu'ils 
ne pouvaient payer, ceua-ci faisaient un choix 
dans les assignations des diverses anndes. Dans 
l'inspection que Sully fit dans quatre glndralités, il 
sut tourner contre les receveurs eux-memes cette 
confusion; il les forca de payer comptant toiites les 
assignations , et rassenibla ainsi 500,ooo dcus. 
1-Ienri IV (9) jugea l'homme par le rdsiiltat , et des 
lors Sully eut seiil le rnaniement réel des finances. 

Sully, homme de guerre, dtranger aiix firinnces, 
ii'y apporta que l'amour de l'ordre et la probitl : 
ces deux choses suifireu t poiir tout rétahlir. 

L'édit connu sous le nom de Paulet, son inveri- 
teiir, a changé toutes les condiiions de la iilagis- 

(1) Forh., torne 1, 1);ige 29. 
(2) POUS donnerons ce dtitail iin p e i i  p1~1Ah;i'j. 
(3) Econ. roy, ,  torne VI. 
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trature el de l'adiiii~iistration. Sully iie f ~ i t  fi.app6 
rlue du rdsultat linancieig et ne vit pas les coilsd- 
quences c~ui  devaient en ddcouler . 

Le rble de la iiiagislrba ture daiis les deux derniers 
sihcles a éid si irnportant,qu'au risqiie de nous ré- 
péter nous allons rappelex les modifications qu'elle 
;t subies. Lorsqii'une procBdure rdgiili6re eut 
i~emplacé le comba1 judiciaire, les trihunaux éprou- 
\ki*ent un changemeiit analoeiie : les baillis reni - 
placerent les vassaiis dans lec cours de justice. 
tiinsi , deja le droit de juger ne dépendit plus de la 
~~oss~ss ion  d'un fief. Les gentilshommes ne fiirent 
pas exclus forincllement des trihuiiaiix ; ii-iais les 
études que supposait la nouvelle jurisprudence 
dlaient incompatibles avec la profession des armes. 
L'ordonnance de Louis XII, plus tard, celle de 
17H6pital, qiii priverent les haillis d'6pée de toule 
jiiridiction , consacrkrent cette incon-ipatibilitd. 
Comme. alors l'administration n'était qu'un dé- 
n~embrenient du pouvoir judiciaire, avec lequel 
e\\e avait étd longteinps confondue, elle tomba na- 
tt~rellement entre les inains des inagistrars. Les 
fonctioils politiques qui ne touchaient pas d'iiiie 
manikre irnmédiate A la guerre furent enlevées a 
la iioblesse; elle iie fut pliis tout dans l'Étal. Toii- 
lefois la magistrntiire ii'était qu'une profession 
slikciale : clle iie formnit pas encore uiieclasse dis. 
tiricte daiis la iiatioii ; elle ii'obtin t ce rdsulia t qu ' a  
I'(:tablisscment de l'h6r8dilC des officcs. 
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Les offices vcndus depuis le conlrneiiceinent du 

xrve sihcle tendaient A devenir h6r6ditaires, i se 
confondre avec les aulres propriktés : ceci tenait 
iiu prix memc payé par l'acheteiir. Toutevente est 
u n  écliange : pour que l'acyuereur ne fht pas lese, 
il fallait qri'il reqíit u n  droit absolti , te1 qu'il l'eiit 
acquis par un autre ernploi de son argeni; ce 
ii'dtait pas une corruptioii oh les deiix parties 
connaissent les risques qu'elles courent, et ob 
chacune d'elles se livre la discrdtion d'un rnal- 
honndle homme. Ces ventes Btaient publiques, au- 
torisdes par l'Éta t. Le principe de la vknalii8 des 
offices coiitenait l'hérédité ( 1 )  ; mnis avant d'etre 
admise, ceite conséquence dut passer par diverses 
gradaiions. 

On trouve l'usage des survivances sous Fisaiil 
cois Ier (2) ; elles fiirent d'a bord d6fendues, puis 
csploitees. L'edit dc I 5G7 donnn aux titidaires la 
fiiculte de rdsigner moyennnnt le paiement d'une 
somine d'argent. Celui de I 568 Clendit cetie faaeuil 
i la fenlme et aux enfants de l'ufficier. 11 fallait 
payer le tiei-s de la valeui. de l'office. Ces deux 
ddits ne s'appliqunient qu'aiix charges de finance; 
I'herddii6 n'y apparaissait que d6gilisée. E n  1580, 

( i )  Par une singiiliire coutr:i~liction, le I'ni.lcn~cnt cxigcri de toiis 
ses meinhres, jiis(lii'en 150$), Ic seriiicnt clii'ils n'nvaicni 1x1' acJ1eL4 
Iciir oílicc. L'ni-gcnt donné aii i-oi ii cliaqiic iiiiit;iiioii se JFgiii-oit 
<<iiis Ic iiolii dc pi .dl .  

T.o~~scaii,  des Ofices, cliapitre 1. 

.:z) Font .; tomp 1 ,  I ~ : I ~ I '  1.560. :n1 i 5 í i  . 
¡bid. . I':iRk? 5;" 



on la débai~rass;i dr, toutnuage; certaino offices, les 
greffes, furerit. d6clards béidditaii*es (1). Cette 
bi'kche ouverte, tous les autres s'y préci piterent. 
Divers Cdits crdererit une sur vi vance g6nérale pour 
toiis les officiers qui paicraient une sommr, pro- 
portiorinelle aii prix de leur office (2). 11 y eut des 
r6clamations, et IJen1.i 1V, en r 598, d'aprks l'avis 
des ilotables, aboli t toutes les survivances (3); 
mais l'édit de 1604 (4) , rendu, dit le préambule, 
sur la demande de plusieurs magistrats, rejeta 
toutes les restrictions. 

Si I'on n'avait 6gard qu'aux termes de l'édit, 
on n'y troiiverait pas cette portée; i l  semble que 
son but unique ait ét6 de dispenser les titulaires 
d'une condition qui leur Etait imposée. Your ren- 
({re leur résignation valable, il fclllait qu'ils sur- 
v6cussent quai8ante jours. Ceux qui payaient au roi 
le soixantiCn-ie di1 prix de leur office échappaient 
A cette ndcesaité. Mais l'ddit fut interpr6tédans un 
sens plus 6tendu; le paiement da soixrintii!rrie 
donna A tous Ics titulaires In disposition pleine et 
entiere de leurs olfices. Lc roi et la magistraturc 
f~irent  également portés ceí te extensior, de I'édit ; 
le roi i cause des r(:vcniis qu'il en reiirait, le rna- 
gistrat dans son intdret. 1Sri olfice de conseiller aii 

(1) Lo)'sc;iii, C I C ~  OIlicc.r, li\rc 11, cliilp. 1'111. 
( a )  Fonl . ,  page 57 4 . 
(3)  F o n t . ,  page 575.  
#.+' 1 nywall. 



Parlernent etait uric p~opriétd vslaiit 60,oo.o l i v . ,  
i 50,ooo de notre monnaie (m). La perception de 
cedroi t avaitéte afferrnCe hPauled1'inventerir, pour 
a,on6,oooliv. en six ans, plus de~,ooo,oooliv. (23. 
Personne ne s'apercevait de la r$volulion qni al- 
hit s'opérer dans Y b a t  : juscp'alors la noblesse 
avait éré la seule limite contre le despotisme; elle 
sede  avait uiie existence ind6pendan te, un pouvoir 
qu'elle ne tenait de personiie ; ~nais  cetie Force lui 
ecbappail. Les magistrats qui avaienl iaiit conlri- 
bué la lui enlevei venaient la remplacer : laiit 
qu'ils n'avaient étd que les ddlégués de l'autorité 
royale, ils n'avaient pu opposcr aux prdlentions 
de la cour une résistance sérieuse; mais lorsqo'eri 
fnit ils durent leiir autorité , non pas seulement h 
l'institulion royale, mais l'hérediié oii h I'achat , 
le changement dans le titre en f i t  un  daiis leur 
conduite. Aii moyeii-ice, tous les pouvoi rs de la 
soci6t6, le droit de guerre, celui de jiistice étaient 
devenus des yropridtds de farnille; les gentilsho~n- 
ines ne conserv6rent que les al-mes. Entrc eux ct 
le peuple s'éleva une classe interm6diaire, chez la- 
quelle le pouvoir judiciaire passait du pkre aux 
enfants. 11 y eut donc en France deux aristocralies 
revetues de pouvoirs divers et rivales l'une de l'au- 
tre. C'est depiiis lors que les parlemeiits oiit 111.i~ 
toi.ite leur iinl)ortailce; avaiit 1Ieni.i IV, ils ii'a- 



vaien t jan& 6ttI: consultds sur la regente : les prin- 
ces di1 sang, 011 les Etats genéraax en avaient 
seuls disposd dans les trois minorités qui se succé- 
dkibent diirant un si6cle ( 1 ) .  Air xvrre siecle, le Par- 
lement f~ i t  seul juge de cette grande question poli- 
tiqne; il cassa mbme les testarnents de denx rois. 
Sahs l'au torité et I'ind4pendance des pa~lements, 
la monarcliie francaise, aux X V I I ~  el xvrrie si6cles, 
eUt eeé despotique; leur résistance, fondee non 
Sur Une loi précise, mais sur le sentimen t nafional, 
arl'etait les entreprises violentes. Dépouiller un  
conseiller du Parlement de sa charge e&[ élé un 
acte si odieux, qu'il eiit soulevé I'indignation 
universelle. Trop de gens étaient int6ressés au 
maintien de l'usage; et les officiers formaient un 
corps solidaire les uns des autres. 

La magiatrature n'avait pas sede  eu part h cette 
here'dité; les cornptables, les receveurs n'étaient 
plusdans la ddpendancedii gouvernement. Une telle 
situation était iine enttave 2i toute administration 
r6gulikre ; il cn résulta que le systkme de la ferrne 
f~ i t  partout substitué a celui de la régie : la ferine, 
cornnie nous l'avons vu, est ancienne en France , 
et nous en troiivons plusieurs exemples..Mais les 
bairx avaient toiijours été divises et n'nvaient com- 
pris que certaines localités ou certains impots. 
Sally le pre~nicr :tffermn les gabelles, en 1598 (2); 

( 1 )  L)c (:li;ii.les V I ,  Clinrlcs V l l l  et  CII;II.IPI IX. 
( 2 )  I:oiit., tome 11, 1)iigc i i o o .  
/?l.> tulile l V ,  1~1ge 1 I!JS, 



en r 604, tous les droits d'eiitides de traite, 1011s 
les droits d'aides. 11 est évident que cette forme 
nouvelle était la plus favorable i l'accroissemenl 
du revenil. Un traitanl est pliis vigilan1 siir sor1 
intérkt qu'iin fonctionnaire sur celui du gouver- 
nement; mais c'etait. le peuple qui  payait les frais 
de cette activit6 : il lui fallait, outre l'impbt pri- 
initif, p q e r  les bdnéfices considérables du  fermiei., 
les gages des anciens oficier-S qiii furen t conservds. 
Pour augmenter le prix du  bail, le roi vendait la 
justice : ainsi, par exemplc, il promet ?i Jousse(1 j, 
adjudicataire des gabelles, de lui accorder toutcs 
les Gvocations qu'il demandera. 11 ne faut pas ou- 
blier que la gloire de S~illy est plut6l dans 1'oi.di.e 
t.1 la régularité mis dans les finances que dans des 
siforines : i l  étai t jaloux d'augmentei- les revenus 
d u  ro i ,  mais n'en supprimciit aiicun. Aiissi la 
douane de Vienne avait dfé dtablie pendant les 
guerres, sur  les inarchandises qui remontaieiit le 
Rtione; cette perception improvisee coiitinua; ce- 
pendant il n'était. pas ddpourvu d'hurnanitl : 
(( Tout cela serait boii, disait-il i la marquise de 

Verneuil, si Sa Majestc! prenait l'argent en sa 
j, bourse ........ Mrirchands, artisans, laboureurs 

Glant ceux qui nourrissent le raoi c l  rious tous, 
,) et se contentent bien d'un seul inaitrc sans rivoir 

tant dc cousins, tlc niaitresscs ,A ci~ireteilir (a). )I 

: I j Uiiil  ties gaballes . 
L'cini.. , tutiie 11, pagc i i r l n  

! :: F,! oiininicb rriyalcs . 



Sull y n~ a i l  coinmeucé par i1einetlrSe au peilple 
20,000,000 d'arriérds dus sur les tailles, c'était iine 
mesure de bon sens : il drait impossible que le 
peuple sufil la fois, et aux contributions passées et 
aux yr6sciites, el il lui epargnait ainsi les vexations 
des collecteurs saris diminiier le revenu du roi. 
Le bon sens est peiit-&re le trait distinctif de son 
caractcre. Une des raisons qu'il donne contrc 
l'établissement des rnanufacliires de soie est celle 
que toiis les économistes ont alléguée depuis liii : 
Chaque province, dit-il, a certaines denrées spé- 
ciales, et la Providence a permis cette diversite 
pour entretenir IR société humaine (1). Malgré 
soii antipathie pour les gens d'affaires, il ne fut 
pas partisan dc In chambre ardente 06, disait-il, 
on n'atteiiidra que des farroniieaux. 11 fit une re- 
cherche sur les rcnles, qui fut pliis productivc, 
piiisqu'elle diminila les cIiarges de 6,000,ooo : 
celte opération était rigoureuse; rriais si l'on r6- 
fléchit conlment la fortune publique avait été dila- 
pidée, commerit des rentes avaient été acheides 
pour des créances ddcr.iées, elle sera justifie'e. 

Te1 h i t  le bon effet de cette probité dans les 
affaires, que les gahelles de France en 1604 fii- 
rent affermdes 4, ioo,ooo francs í2), plus de 
~o,ooo,ooo francs de notre monnaie; elles n7a- 
vaient rendu, en I 598, que 3,330,000 francs. En 

( 1  j Economies rnynies, tomc V, pagc CG. 
! a )  Foni ., tome 11, pnge i 126. 
Jiilly clit  4,(ioo,ooo \i\ rcs. 



général, Su11 y prdférait augmenter I'in~pot sur le 
se1 et cliniinuer la taille. La taille ne pesait que 
sur le peiiple, la gabelle Btait peque sixr tout.le 
monde; niais ainsi s'accroissait l'inégalitd entrc 
les provinces. 

Dans les douze années qui séparent Ia paix de 
Vervins, de la niort de Henri IV, ce qui se fit passe 
toute croyance. Nous avons vu que1 dtait l'état 
des finances au commencement de ce ipkgne; il 
ii'entrait pas ~dans les coffres du  Trésor plus de 
7,000,ooo. Malgré l'dtat militaire legue par la 
guerre civile , l'expédition de Savoie, fe paiement 
des traités de la Ligue, le revenu net du Trésor 
s'dleva i ~o,ooo,ooo. Les charges et diminutions 
étaient de 6,000,ooo ; 41 ,ooo,ooo d'avance, dont 
a3 comptant ( r ) ,  dtaient préparés pour servir le 
projet de Henri IV. Certes, un pareil résultat 
obtenu sans que les impots fussent augmentés (2) 

est le plus grand Blope du prince et di1 ministre. 
On a blimé oette somme enorme, ensevelie A la 
Bastille; dans un temps o; I'usage du crédit était 
inconnu, le grand projet de Henri IV, sans cette 
réserve, ne se fht jamais extlcutd. Quelques histo- 
riens ont révoqué en doute la réalité de ce projet, 
nlais elle ressort partout de la lecture des Bcono- 
mies royales; tout était prévu, arrkté dans les coni- 
binaisons de 5 Henri IV, el lorsqu'on sorlee que la 

(1) Piiis exacteincilt, 41,345,000 lir.. dont 23,460,ooo c.0111 >tant. 
(2: ,.u rililie, qui ,  en 1599, <taii  dc ~0,126,478 [ ir. ,  ii1Gloit l>/lis, en 

~(iog, qi ic  ilc 14,295,000 livres 



~) \u~)ar t  de srs idees se sont rCalist!es, que la innison 
d'Autriclie a étd confin& dans le conlinent des 
Espagnes, l'indépendaiicc de la Hollande recon- 
niie, que les pi*inei pales re1 igioiis de lqEuropet ont 
616 rtrdiii tes aux trois divisions principales, .ori 
ne .peiit se défendremd'adniirer une vue si pro- 
fonde de l'avenir. 

A I'in~éi*ie~ir, Sully avnit pensé A unir le Rhonc, 
la Sabne, la Loire et la Seine (1:; il a fallu deax 
sikcles pour que cette commiinication, o& Sully 
voyait un accroissement -de  richesse et une res- 
source pour le revenu public, ffit achevee. 

Nous pouvons, grice aux économies- royales, ár- 
river i une 6valuation plus précise des impbrs 
payh en ,France (2). Sully 6value les somnles 
levees au compte du roi, 4 . . . . . ~7,000,ooo 
les somines percues par In  ville, a. . 8,000,ooo 

les décilnes payés au roi par le clergé. 4,500;ooo 
le (3) produit des taxes sur les ofices. 1,600,000 

7 3,100,000 
C'est 200,000,000 de notre monnaie. 
Ces impBis étaient pay4s par une populution de 

I 3 ii I ~,ooo,ooo d'habitants ; l'irnpot se serait donc 
Glev6 plus de 14 livres par lbte. Si l'on a égard au 

(1) Écononi. royales, tome V, page 66. 
(a) Voir aiix Picces justificatives. 
(O)  Nous avons pris, a u  lieu di1 cliiffre don116 par  Sully, cliiffie 

4videmment exagéré, celui qtii fu t  p1.Csetit6 ;~t ix Etats de 1 6 1 4 .  LC 
in6me document  n'évaliie les somines levées au nom d u  roi, eii 
Frnnce, qii'i:I(;,r~26,6c~R l i v .  E t a t ~  géniraux, tome XVIII ,  pnge 2r2. 
1.c lectciii  i-erra dans la note suivante pourqiioi iioii?; arons pr6fc'i.t: 
I'niiiorite ,le Ciilly. 



prix di1 ijleclui $[ni[ alors i 2 i,livi3es le. seiiei,, et q ~ i i  
est aujourd'hui a 3 I francs, 'on aura le chiffre de 
20 francs par tete (1); mais il s'en f i l la i l  de beau- 
coup que Te sacrifice exige de chaqiie ~ r n i q a i s  se 
rapprochit également de cette moyenne. Les aides, 
les gabeiks, les droits de  traite percus dan8 cer- 
taines provinces, inconilus dans les autres, don- 
iiaient a chaque partie d ~ i  territoire une condition 
difftrente. La Norniandie, par cxemple, pa yait, en 
impbts.direc(s, 2,028,343 livres sur  I o,ooo,ooo , 
c'est irdire A peu prks le cinquieme (-z)j la Rreta- 
gne, au contraire, rie payait que 289,ooo fi*ancs, 
c'est i dire un trente-quatrikme. La Normandie 
comptait. cepkndnri t moins d'hali tanis que I n  Bre- 
tagne ; la premi6re province dtail, en oiilre, sou- 
mise aux aides, aux gahelles dont In Bretagne 
etait exempte. 

La gabelle et la taille forrnaieiit la plus grande 
partie du i-evenu public : la richesse n'gtait pas 
assez grande pour qu'on p6t l'atteindre sous des 
formes multipli6es; plusieurs de nos impbts les 

productifs n'dtaient mkme'pas soupqonnés. 

(1) XOUS n'avons pas eu la prétention d c  doniier un iésiiltnt 
il'une précision absolue ; les clocui~ienis ne sont ni :issez clairs ni as- 
siz  nombreiix pour  noiis le permettre. Noiis mettons nos nlitoiité.i 
soiis les veux clu lecteur , c'cst A lui de jupcr si ellcs sont asven rer- 
taines; Fependant nous devons le prémi'inir contrc iine contrndic- 
tidn qu i  le fi-apprra dans les econonlic~ roy:tles , e t  qiii c s ~  l>lus al)- 
parcnte que réelle. Sully, dans deux pnsscigcs ciids par  ~ O I I S ,  dr.aliie 
la taille ?I i&,ooo,ono et zo,ono.ooo. 1.1 estprohable q u r .  dans cette 
derniere somme, i1 a compris Ic salaire des collccteiirs. clivers droits 
alloiiés aiix receveiirs, qui ,  poiii n e  pas entrer  dans les coffres dii 
Trésor, n'étaieiit as rnoins payés \>al' le contribtinblc. 011 peut rn 
di ie  aiitant des gagelles. 

(2) Forb. ,  pagec ~ i o c t  112 .  

11 n'est ici qi~esiitiii criic di1 rirodiiit P ~ I .  



La rdgence d6ceruée par le Par1ement.- États de 1614.- 
Discorde entre les trois ordres. - La noblesse demande 
la suppression de la paulette. - Les officiers de justice 
députés du Tiers. - Leur oppositioii contre le clergé , 
contre la noblesse. - Sagessc de leurs vceux.- 11s sont 
inutiles. - Puhlication du code Micliaud. - R&pressioii 
des due1s.-Indépendance des gouverneurs.-Richdieu 
détruit le pouvoir des grands.-Celui des protestants.- 
Oppositioii de la iiiagistiature. - Adiiiinislration de Ri- 
clielieu. - 11 crée la marine, les intendances. - Des fi-  
nances ii son avCneriient et ii sa mort. - De la Fronde. 
- Autorité du Parleineiit. - Dilapidation de la fortuile 
pilblique. - Opposition du Parlement. - Premiere 
éiiieute - DCclaratioii du 22 octobre. - Guerre civil?. 
- Force apparente de la Fronde. - Sa faiblesse r&elle. 
-- Vues iiitéressées des c1iefs.- Fins des troubles. 

Pendant la preiniere moitié du xvrie siecle, se 
sont constituées la société et la monarchie que la.r&- 
voluiion de I 789 a trouvdes debout ; le vieil édifice 
fdodal f u t  renveisé, et ses débris n'eureiit plus que 
la force d'un préjugé. La bourgeoisie eut sa voix 
daris les coriseils du gouvernement, et , sous 
LoiiisXIV, cetre voix fu t meme prépondérante; la 
noblesse et le tiers-Etat Grent partie d'une meme 
riation, et bientbt les différences entre les deux 

11 



1 Gf D E R S I ~ R E S  LUTTES COXTRIS L'AUT. ROYALB. 

orclres se nivelbrent sous une obkissance commune. 
11 n'y a point de gouverneiuent sans opposition , 

sans une espece de tribunat; c'cst qiielquefois une 
insurrection militaire, une conspiration de palais ; 
mais qu'il ait lieu en vertu de la loi ou malprd elle, 
on le retrouve partoul. Le moyen-age n'avail troiivt! 
con tre l'oppression d'au t re ressource que la vio- 
lente : il l'avait 16gitimée et en avait fait un droit. 
La rdbellion, traditiori affaiblie di1 droit de guerre, 
fut l'obstacle que Richelieu et Mazarin eurcnt i t  

comballre; mais, au moment mhme oh l'insurrec- 
tion militaire nllail échapper nus gcntilshommes, 
les parlenierits se saisissaient de la résistance judi- 
ciaire. 

Le r6le politique de la magistrature remonte au 
commencement dii xvric sidcle; c'est aiissi l'époque 
de l'affranchissement definitif dii tiers-État. Les 
magis trats forma icnt une classc inlerinédiairc qui 
toucliait aii tiers-Btat par l'origine de la plupart 
de ses membres, la noblesse par ses fonctions et 
ses privilkges. 

Eri uii demi-siecle , 1 iniluenco politique s'étaii. 
déplacée. Catherine de Médicis avait dii la ré- 
gerice au consentement des princes du sang ; Jiarie 
l'obtint par un arret. Q~ielques pariisans de I'au- 
torird roj ale dirent bien que les iiiagisti-nis n'avaient 
fait que confirmcr le clioix tle Jleiiri IV; inais ces 
distinctioris subtiles i-ie salisfont quc ceiix q ~ i i  les 
iii~eiitent. ihux yeux dc toils, le Parleinent nrait 



D E R X I ~ R E S  LUTTES CONTRE L'AUT. ROFAI.B. 1 6 3  

décernd la régence : ce pr4c6dent deviril un droit 
sous toiites les rninorités. 

Nous ne vouloris pas ici retracer l'histoire de la 
rt!gence, de ces guerres nées de molifs égoistes, 
soutenues avec mollesse , oU reparut pour un mo- 
ment une aristocratie sans racines qiie Richelieu 
rejeta violemment dans le passd. 11 n'y avait plus, 
comme au temps des Guise, un intdret général pour 
iiourrir la guerre; les prétentions isolées de quel- 
ques grands scigneurs qui se disputaierit, les armes 
:I la main, la faveur d u  maitre, conime leilrs aieux 
iivaient disputé les psovinces di1 royaume , lais- 
saient le peuple froid et tranquille. 

La convocalion des États de 1614 ne produisit 
auciln rCsultat sdrieux, mais ellc mérite d'6tr.e re- 
marqude comme le desnier exemple de ces asseiii- 
blées féodales en France; elle avait été demandée 
par les princes armes, el accordée par la coiir (1). 

La division dclata entre les trois ordres; la no- 
I ,lesse et le tiers-Érat sur(oi1t ne purent s'entendre 
tlans leiirs derrinndes. Une circonstance particu- 
lidre donna i la rivalité quelque chose de plus vif; 
presque 10"s les dAputés du tiers-ktat étaient pour- 
vus d'ofice dc judicature. Les gentilshoninies 
voyaient arec jalousie s'dlever cette noblessc nou- 
.c.elle, comme elle s'appelsit dPji. Les ennemis na- 
turels de toutt: aristocratie sont ceux qui s'appro- 
client le plus d'elle. 

( 1 ,  Ric*lielicu, Mi:iiioircs, tome 1, page 438. 



6 5  D E R X I ~ R E S  LUTTES C03TRE I . 'A~!T .  R O Y A L E .  

La piuletteavait introduit dans I'8iat i i r i  iioiivel 
ordre de personnes : les privilégids par acquisition 
A col6 des pririlégiés de naissance. Tout ce qiii, 
dans le tiers-État, arait des capitaux, de l'intelli- 
gence, s'empressait de venirjouirdela consideraiion 
attachée i l'oisiveté. 

Ce recrutement graduel dc In nol.desse rst peul- 
&tre une des causes clui ont maintenu I'aristoci%atie 
en France. La portion la plus dclairée de la tiour- 
geoisie ebt 6th son enrieniie déciiartk, si elle n'eiii 
pii aclieter les memes avantages, En 1626(1), les 
officiei*~ étaient assez iiombraux pour qiie le ca- 
pital de leurs charges s'6levht h 3oo,ooo,ooo liv., 
delle enorme que l'ktat acquittait en argent et eri 

privil6ges. 
L'ordre de la noblesse demanda l'abolition de 1i1 

paulette el erigagea (2) le tiers-fhat se joindre 2 
lui; celui-ci n'osa pas s'opposer forniellement i la 
reforme d'un abus aussi criant; mais il ne voulut 
jamais isoler sa demande de deus propositions qu'il 
Faisait en mdme temps, la reduction des tailles et 

la suppression des pensions : c'élait blesser les 
gentilshommes l'endroit sensible. 11s jouissaient 
presque seuls des faveurs dc la cour. La regente, 
qui achetnit ceux qu'elle ne pouvait contenir, avai t 
eleve Ie chifft.e des pensions a 6,ooo,ooo l iv .  : elles 
ne s'élevaient qii'i 2,000,000 liv. soiis Henri IV. 

( 1 )  Forhonnais, tome 1, page 187. 

(2) Etats gCnéiaiis, t?imc IVII ,  passiin 



' Le tiers-État faisait, en oiltre, obscrver que la 
~&nal i td  des charges dtí~it un plus grand mal qiie 
I'hPrédit6. Pendant qu'on agitait l'aholitioi~ de la 
paulette, des banquiers offrjrent 2,ooo,ooo liv. dii 
bail des parties casilelles; il vahit  encore inieiix 
faire des ofices iin h6ri tnge clu'iine marchandise 
?a I'encan. Un moment , la pniilette fut 6tke ; les 
ctiiirges de judicature fiirent données i des clie- 
vau-ldgers (1). Le Parleii~ent seconda les ddpu tds ; 
i l  y Ctait interessh comina eux. 

A'lalgr6 la reclamaiion de la noblesse, rien ne 
fiit charig6, la cour ne voulait pas sacrificr les 
1,600,000 liv. que lui produisait cet impot; les 
priviléges des officiers s'dtendirent, et bientot la 
robe anoblit plus vile quc l'épde. 

La prepondérance des oGciers de juslice dans le 
tiers-Etal se trahil 6galement dans leur ddmblt?: 
avec le clergé ; ils voulurent, dans le pretiiier ar- 
iicle de  leur cahicr (2), d6clai-er que les'sujets d u  
roi i-ie poilvaient, pour aucune cause, &re dégag& 
de leur obéissance. Le clergé soutenait que c'dtait 
un point de doctriiie sur lequel un concile seul 
pouvait pronoricer. La conr arreta cette dis- 
cussion, oh le Parlenient se ddclarli pour le 
tiers-État. Ceite opposition de la magistrature 
contre le clerg6 a commenc& el a fiiii avec elle : 
depuis'pierre de  CugniGres, au xrve sikcle, jusqii'i 

( ~ j  E~tiLs g61idin~ix,  iome XVIII,  page 2 0 1 .  

(1 )  É tnts gkn6iniix. torne S V I I ,  pnge I 10.  



La Chalolais, au xvrrie, cct espril ne s'est pas dé- 
nienti. 

Les vaeiix du tiers-État furent presque lous sa- 
ges (1); il demanda que les corvées fussent abolies, 
que les bureaux de l'imposition foraine fussent re- 
portCs h la frontihre reelle du royaume. Parrni les 
provinces privildgiées, la Bourgogne seule consentit 
i cette réforme. Les Eiats gdneraux, en France, oni 
presque toujours étd inutiles, parce qu'ils éiaient 
impuissants : ils exposaient les abus dans leurs 
remontrances sans pouvoir les corriger (2). 

CepentIant ils embarrassaiezit la coiir tant qu'ils 
dtaient assembleis; celle-ci fut obligée de leiir com- 
muniquer l'dtat des finances et de leur dévoiler 
tout le ddsordre qui avait remplacd l'administra- 
tion de Sully. En trois ans, le Trksor laissé par 
Henri IV avait été dévoré, la dépense surpassait In 
recette de 5,000,ooo livres. 

Mais, dhs que le cahier dcs États fut présentd a u  
roi, la cour ne chercha qu'h secouer leur contr0le; 
on fit meme ce qui 3 6td essayt! eri I 789 aíTec uric 
fortune si diverse (3). On demeubla la salle des sdari- 
ces pour empkcher les assemblees. Les p1airit.e~ sur 
l'etat du peuple (4),  les conseils sur l'administra- 

( i j  Etnts généraus, tome XVIII ,  Iiage i G .  

(2) Les de'p~ite's dii tiers-k.tnt délih6raicnt par goiivcinernent : l:i 

pt-oposition de voter par bailliage fiit inirnc rqjel6e. Aiiisi, en I $9. 
il f'alliit renonccr invorlucr les pi.écd<lenls. 

(3) k~; i i s  gCne'rniis, tornc ILVIII, page i 1s. 

(4) Lc p a u v r c  1>cul>lc tiavnillt: inccssnminriil , iic l>íir~l~rnnnril iii ;i 



tion furent oubliés; il y eut encore sous ce regne, 
en 161 7 ct en 1626, deux assembl6es de notables; 
inais leur autorité élait eiicore plus incertaine que 
celle des Étaís : membres des parlemen ts, ou gens 
d'Gpée, les notables dtaient choisis par le gouver- 
nenient : ils ne pouvnient liii donner que des con- 
seils. 

Les usages et les iristitulions du moyen-age 
disparaissaient successivement. Les Etats géné- 
raux ne fureiit plus convoqués depiiis i 614; en 
1629, fut publiée la dernihre de ces grandes ordori- 
nnnces qui embrassaient A la fois les nffaires 
ecclésiastiques, les finances , l'armde, la justice. 
Les travaux législa tifs sous Louis XIV, rddigés daris 
un ordre plus meíhodique, rie portlrent que sur 
des matieres sp6ciales. Conime, en un demi-siecle, 
le poiivoir abso11.i dtait devenu le principe legal, 
la décision des choses administratives fut enlevde 
A la loi et laissde ?i la volontd du prince. Celui-ci 
iic voulut plus mettre persoiine dans sa confideoce, 

>o11 corps, ni qiiasi j. son ame, c'est i dire i sa vie, poiir nourrir 1'12- 

iiiversel d a  royaiimc; il se rend quasi médi.iteiir de la vie que Dicu 
nousdonnc, rt de son lravail il nc lui reste que ln sucur et I J  mi- 
sire : ce qui liii demeure dc plus yrésent s'emploie j. I'acquit dcs 
tailles de la gabellc et des aides.. . . Si V. M. n'y poiirvoit . il cst i 
crnindic qiic le d6ccspoir ne fasse connaitre au pauvre peiiple que Ic 
sddat ri'estaiitre cliosc clu'un paysnn poihnt  les armes, que qnand 
]e vig,neron aur.1 p i s  l'arquchuse, d'encliime clu'il est il ne devicntl~ 

tnarteau. 
riemontraiice de Miron, prisidcn t di1 tiers-ktat. 
IO.'cf., toiriv X\'11, liacc 9 2 .  



168 DERSIERES LUTTES COXTRE L'AUT. ROYALE. 

ni se prescrire des regles qui, respectées, l'crussent 
entravd ; violées, l'eussent embarrassd aiix.  yeux 
du public. 

Le principe féodal, la souverainté individuelle, 
6tait poursuivi dans ses dernihres conséquenees. 
C'at dails le droit de guerre plutbt que dans le 
combat judiciaire qu'il faut chercher l'origine rlu 
duel. Les gages de batnille dtaient iout simplement 
une preuve, comnie I'avaient étd les 6preuves de 
l'eau bouillante et du feu; ils Btaient A l'usage du 
roturier comme du noble. Le droit de grierre , au 
con traire , n'appartenait qu'aux gen tilshommes. 
L'usage des seconds tenait A cette solidarité entre 
les parents et les amis qui les entrainait, au moyeri- 
Age, dans des querelles auxquelles ils dtaient étrail- 
gers. Au X V I I ~  sikcle, les rois eurent autant de 
peine P proscrire le diiel que leitrs préd6cesseurs 
di1 xrve si6cle en avaient eu i ddfendre les goei.i.es 
privées : c'éiait au ,faid le meme principe; le droit 
de se faire justice soi-meme. 11 était donc rlaturel 
i Louis XIV et i Richelieu qui, dans le royaume, 
voulaient que tout dépendit du roi ( I ) ,  de vouloil- 
renverser cette autorité, ce droit de vie et de rnorkt 
usurpé par des particu1ie1-s. 

(1) Qi~and Richelieu fit exéciiter Bouteville e t  Dccclinpclles, il 
~i'avait contre etix :iucune aniniosité personnelle; il donue meine 
de5 éloges i teiir valeiir. I I  faut :ivorit=r (pie Doiiteville avait Inigc: - 
ment ahtise' Je la loiignnimité ciic couvernemeiit : il s'était bnttii 
v i n g t - d ~ u x  I'ois. Son dernier coinb:if avnit eo  lieti i 1;i Place-Roy:ili~. 

Néin. de Richelieii, tome 111. 
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Il sernble qu'une oause cachée ramenat sans 
cesse la France vers la fdodalitd : lesgoiivernements 
de provinces tendaient i devenir la prop~iétk clc 
certaines familles, comnic les comtés avaient fait 
sous. les successeurs de Charlemagne. Le Lanpe-  
doü, par exemple, 6taitdepuis soixantcans le p a ~ i -  
moinedes Montmorency; lesliabilants connaissa-ien t 
i peine le non) du roi, et ledernier duc avait levd 
en dix ans 22,000,ooo liv. sur ses seiiles ordon- 
uances (1 ) ;  nous ne pouvons mieux adécrire lldtat 
dans lequel Richelieu trouua lal France, qu'en 
transcrivant ses propres paroles : (( Lorsque Votre 

Majestt! se résolut de me donner eri il-ihrne temps 
et l'entrde de s-es conseils, et une grande 

b) part en sa coníiance pour la direction de ses 
» affaires, je puis dire avec vérite que les hugue- 
), nots partageaient 1'Éiat avec elle; que les grailds 
)I se conduisaieiit comme s'ils n'avaient pas été 

sujets, et les plus puissants gouverneurs de 
)) province, comme s'ils eussent étt! souvcrains 
>I en leurs charges. Je puis dire que chaciin me- 
)> surait son mérite par sor1 audace ( 2 ) .  )I 

Richelieu se rendait compte de la tache qu'il 
s'écait im~msde, il l'a accomplie avec une priidence 
el un esprit d'h-propos plus admirables encore qiie 
son audace. 

11 n'attaqua pas d'abord ouvertement Moiit- 

( 1 )  Méni. de Rich . ,  tome VII ,  page 2 2 4  

(1) Test .  polit. ,  cliap. l .  
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Iiiorency; il essaya d'introduire dans le Langue- 
doc les élus oficiers du roi pour balancer 
le pouvoir du gouverneur; que ce fht son 
hut ,  il est aisé de s'en conraincre par la ma- 
riikre différente dont il traita la Boiargogne. 11 
s'opposa i la crgation des Blus dans ce pays o& il 
y avait des fitats comine en Languedoc, mais o& 
I'autorité du roi était sans rivale. L'imprudence de 
Montmorency p ~ i s  les armes a la main le délivra 
de tous ces mdnagements; il fut jugB et eut la tele 
tranch6e. 11 envoya dans le Midi des maitres de 
recluetes, qui firent exdcuter plusieui~s gentils- 
hommes et démolir leurs chileaux ( 1 ) .  11 arrivait 
ainsi son but qui h i t  de rnser toutes les plctces 
7rti n'étaie~zt pas frorztihr~s (2); il avait de meme 
~wofité de la défaite des huguenots pour ddmolir 
les fortificatioiis de leurs villes. Trente-huit placcs 
lhrent rasées apres la prise de la Rochelle (3). 

La rd~ublique protestante, constituee en France 
par l'édit de Narites, fiit alors ddtruite ; nous ne 
nous Btendrons pas davantage sur ce siijet ; nous 
i~oils bornerons i faire remarquer que, de toutes 
les guerres civiles de ce regne, la guerre entre- 
p i s e  dans un int6ret général fut la seule sdrieuse, 
la seule don1 le chef se soit fait un nom ; les 
pctites causes n'engendrent que de petits effets. 

( 6 )  AIéin. del:ich., toiiie V I I ,  page 330. 
:i) SIFm. t l ~  Ricli. ,  toine I V ,  p;tge 246 .  
/:\) JI(:iii. de Rirh. ,  ioiiie I V ,  Ijagc iR8. 



Kohan, malgré sa dBfriile, es1 toiijours appel6 le 
grand Roliaii ( 1 )  par les écrivains du sibclc de 
1,ouis XIV; ils sentaient vaguement qii'il ii'y avait 
plus de placc pour ces hommes clont la puissance 
ne v h a i t  pas de la royaut6. 

Enire Richelieii et ses ennemis, c96tait une 
gixerre i inort ; il cut meme presque toiijoixrs l'ha- 
hile?& de meitre les torts du  c6t8 de sesadversaires : 
concreChalnis, la Reine-Mhre, Marillac, Cincl-Mal-S, 
il ne fit  que se défendre ; il opposait l'dchafaud 
I'assassinat. Relz, par exeinple, nQus raconte une 
entreprise qui n'nllait i rien nioins qu'a faire 
4gorger le cardinal; le scrupule qu'éveilla chez 
lui le meurtrc d'un pr6tre et la maniere dont La 
Rocliepot le dissipe mdritent d'ktre rapportés. 
(( Quand vous irez ?i la guerre, lui ditcelui-ci, vous 
ri'enlevcrez pas de quartier de peur d'y assassiner 
des gens endormis. Le gouverriement avait en- 
courng.é par son exemple ces moyens alroces. 
L'assassinat de Guise, celui de Concini ne furent 
pas aiissi odieux qu'ils nous le sen~blent aujour- 
d'hui; cetle f&rocilé, cette promptitude de 176péc 
Praient le fruit de la politiquc de Rlachiavel iniro- 
íluite par M6dicis. Sur le sol militaire dela France, 
elle prodilisit ds assassinats et non des empoison- 
nernents. Qunnt i Richelieii, il n r  frappa jamais 
dans 1'ombi.e. 



La magistrature, sous lui , nabdiqiia pas son 
opposition; elle protesta coiitre les jiigeinénts par 
commissaires, entre aufres contre la Commission 
c~u i  jugea Mariilac (1). Tantot le roi faisait venir 
les magistrats A Rletz (z), et prenait plaisir ?t voir 
ces robes longues ?t la suitc de la cour, tan[& il 
les inaltraitait de paroles et leur disait qu'ilsétnient 
des impudents (3); mais, en ceiltaines occasions, le 
gouvernement autorisait leur résistance. Porter 
au Parlement les diverses d6claratioris contre 
Monsieiir et ses partisans (/[), comiiie 011 le fit 
plusieurs fois, n'dtait-ce pas avouer que les ma- 
gistrats étaient chargés d'autre chose que d'ad- 
ministrer la justice entre le tiers et le y~tart (5);  
en un mot, qu'ils dcaient un corps politique (6)? 
Riclielieu le sentait bien, aussi voulait-il siippri- 
iner la paulette et rnodkrer les colnpag?zies ycii, 
par zlne prétend~re souc~erui~te~é, s'opposnie~rt tor~s  
les jours au bien du royaurne (7). 

La politique de Richelieu a rejeté dans i'ombre 
son administi*ation; il a cependant pr6paré tolit ce 
ciui s'est fait sous Louis XlV. La marine royale 
était si hihle quand il prit la direction des affaires, 

( 1 )  Mém. de Rich., tome VII,  pnge 7 1 .  
(2)  I é m .  d e  Ricli., tome V I I ,  page Go. 
(3) Mém. de nicli., tonie S, poge 190. 
( 4 )  Méin . de Ricli . , tome VIII, page 4 .  
(5) Paroles d u  1-oi a u  I'arleiiieiit. 

:iij JIr'iii.  le Rich., tome V I ,  page 4 8 3 .  
,i) .\lléin. Je Ricli., tome 11'. pnge 248. 



qu'en 1625 la flotte de la Rocliellc (1) s'empara 
t ,  

T e s  vaisscnux du rni; il fnllut, p011r trouver des 
t>$fiments, en empimun ter aux IJollandais et aux 

Anglais. Richelieu sentait vivement toiite- l'im- 
portauce $une marine militaire; le code Michalid 
nous rkvhle ce qu'il fit pour elle; il ordonna que 
le roi eut toi~jours dans ses porcs cinquante rais- 
seaiix de quatre i cinq cents tonneaux, prescrivit 
le recensenient de tous les marins (2) et de toris 
les bArimenis; abolil le droit de üris siir les nau- 
frages; en fin il interdit aux justices seigneuriales 
la connaissnnce des causes oii le commerce mari- 
time serait intc'ressd. 

La rrikme ordonnance essaya d'introduire dans 
l'armée de terre I'ordre et la discipline : entre 
l'iritéret des gens de guerre et celui du peuple; 
Richelieu se ddcida pour le dernier , il ne redoutail 
pas ceiix 5 qui Dieu semhle avoirplntdt d0nnéde.c. 
hrnspourgagner leur vie que pour se dqe~zdre ( 3 ) .  

Avant lui, l'aiitorith royale dtait oblisee de sc 
servir d'agents presque indépendants : elle s'exer- 
cait au sommet et A la base par des oficiers pro- 
prietaires de leurs charges. 11 supprima les cliarges 
de connetable et d'amiral qui ne reconnaissaient 
d'autre sup&rieur que le roi (4). 

(,) Mém. dc Ricli ., tome 11, page 415. 
i z )  C'cst donc 12 l'otigine de I ' i ~ i s c i i ~ t i o n  rnari~ime.  

(3) Test.  Polit. 
('i) M;m. dc  Rich., tome 111, page 21  z .  



L'administration proprement dite, la pei.ception 
(les irnpOrs dtaient dirigées par les trésoriers de 
Trance (1). Richdieu se contenta de lezir laisser 
l'ombre du pouvoir en leur en 6tant le solide. 11 
crén dans chaque géneralite u n  intendant (2) : les 
trdmriers n'eu ren t plus qu'une voix consul tative. 
Les intendants firenl seiils la répartition des tailles, 
et peu peu réduisirent les bureaiix de finnnce i 
une aiitorité nominale. Ainsi, pour la prernikre 
fois, l'administration sortit des mains de la ma- 
gistrature. La faute qu'on avait ddji commise ne 
fut plus renouvel6e ; les interldances frireri t tou- 
(10"'s des comrnissioiis et ne devinrent jamais iine 

propridté. L'appel de leiirs décisioiis étai t porté n u 
conseil du roi ; ainsi le gouvernement se centrali- 
sait : il avait partout des agents dans sa ddperi- 
dance pour transmettre et faire exéciiter ses or-. 
dres. Chaque intendant délégué imniédiat de l'au- 
torité royale agissait avec une force ir.résistible. 
Cette innovation ne se f i t  pas sans résistance : 
elle choquait i la fois la i~oblesse qu'elle contrai- 
gnrtit i l'obéissance , les parlements, sur l'autori té 
desquels elle empiétait. 

Toutes les grandes actions de Richelieu oni été 
faites avec des financesdélabr6es. En 1625, les dé- 

penses et les recettes des diverses arindes étaien~ 
confondiies, et le d6sordrc dtai t d'autan t plus inex- 
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tricable que chaqae aiiiiée avait sori trésoriei.. 
Sur ~g,ooo,ooo liv. de tnilles, G seulement ren- 
traient au Trésor, le prodirit presque entier des 
ferines titait absorbe par le paiement des charges. 
Le revena net n'était que de 16,ooo,ooo liv. en 
1621 ( I )  , les dépenses dtaient montees a 50,000,ooo 
livres. Pour combler cette insuffisance, on avait 
aliénd la 'meilleure partie des impots; des rentes 
sur les aides, siir les gabelles , des olrices avec des 
attributions de droits avaient été successiveme~ir; 
crdés. Ces secoucs dtaient payds un prix ex.orbi- 
tarit; I'in térkt exige par les partisans était quelque- 
fois de 50 pour IOO (a). 

Richeiieu essaya d'une chambre de justice , re- 
mkde violent, ineficace surtout i une époque o& 
I'on allait avoir recours aiix financiers. Les grands 
desseins du ministrene permettaien t pas l'éconoinie. 
11 avait payer par an 150,000 honimes de pied et 
3o,oooc~ievaux, solder une ddpense annuellle de 
Go,ooo,ooo 1i.vres. 11 fit de l'argerit avec les rnoyens 
communs de son temps; il vendit des oifices, aug- 
rnenta les divers impbts, créa des rentes. On usa 
de cette derniere ressourcc plus largenlenl yu'on 
n'avait encore fait; de 162 I A 1634, il fut consti- 
tu& pour I 6,200,ooo liv. de rentes (3). Quelques 

(1)  ForL., tome 1, p:igc 1 8 2 .  

11 avait di) ciicore dimiriucr dc iGzi h 1625, l~uisqiic les c.:uses drt 
ildficit ét;iieiit toujouvs Ics inemes. 

(2) D~SCOUI-S <Ic t11i3fl;nt ; I I I S  iiot;iliica. 
Porl>., loiiic 1, pagc 191.  
( 3 )  For.1). 



tnxes nou\~elles, assez insigilifiantes A leur origine, 
furent 8~1blies. Le tabac paya u11 droit de 30 sols 
par livre A l'entrée (1) , le fer un droit de 10 sols 
par c~uirital, i la fabricatiori. La valeur nominale 
des monuaies fut deux fois haussee en I 636 et en 
i€dtr : le marc d'argent fin, de 2 2  livres, pssa  
27 et A 29. 

A la mort de Richelieu , les impots leves au non> 
du Trdsor public s'élevaient i So,ooo,ooo livres 
( 152 de notre monnaie); sur cette somme, le re- 
1-enu net n'&iit que de 35,000,ooo liv., le reste 

avait 14th alikné. Les tailbs seules s'étaieiit élevBes 
i ~4,000,000 livres, les gabelles A ~g,ooo,ooo. 
Heriri IV, comrne nous I'avons déji exposé, avait 

Iaisse le revenu piiblic i 26,000,ooo Iivres (2:. 
Ainsi, dans l'espace de trente ans, les charges da1 

peuple avaient tripld : nous disons le peuple des- 

sein; car c'était le vieil impot, celui oh ; la part 
du peuple s'üjoutaitcelle des privildgiés, qui avait 
cru dans la plus forte proportion. 11 parait mhnie 
que le de 44,0oo,000 ]ir. pour les tailles 
atteignait la limite du possible; nous ne le verrons 
plus d6passd. 

Richelieu kguait ses successeurs un hhritage 
diíFicile , des inécontentements nombreiix , des 

( 1 )  Forh., tome 1, pngc 213.  
(2) KOUS ne parlons ici que de 1s poition des irnpots pi)rlt:e nux 

Gtats dc finance; nous omettons celle q u i ,  p n y k  par l e  ri>iiliiliiin- 
Llc, n'ciiti.:iit pas dan3 le TrEsor ~)iil>lic. 



linallces epuisdes, de grandes eiiireprises el de la 
gjoive 2 soutenir : son inflexible caractkre avait 
s ~ t ~  a tout. 11 avait eu i la fois ses ennemis a 
minore et son maitre i dominer : celni-ci , pa~, une 
faiblesse inexplicable chez un homrne si ferme et 
sur le champ de bataille , et au lit de rnort, obdis- 
sait i un ministre clu'il n'airnait pas. Peut-&re pea- 
sait-il ce que Richelieii déclara $ l'agoiiie (1) : qu'il 
n'avait jamais eil d'ai~tres ennemis que ceux de 
l'État. 

,La Fronde a dté la dernikre insurrection mili- 
taire contre le pouvoir royal, Aprks elle, les sou- 
venirs memes de la fdodalitd disparaissent; les 
grands seigneurs devinrent des gens de cour, et 
lcur amhition se réduisit i la faveur. 

Dans le temps meme oh l'opposition arinée li- 
vrait sa dernikre Entaille, le Parlerrient intervenait 
dans les affaires, au nom de la légalité. Le inoyen- 
ige, au la résistance était la force , le monde mo- 
cierne, o& ce devait etre la justice, se toilchen t en ce 
goint. Mais un seul regard , jet6 sur l'histoire du 
temps, nous apprendra lequel de deux principes 
était le plus puissant. 

La Frondea comniencé comme une guerre civile 
et fini comme une intrigue. Richelieu avait contenu 
tous les in&contentements par la terreur. Mrizarin, 
ignorant de nos lois e l  de nos mceurs, crcit que 
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cette servitude était l'état habituel(1); il ne vit pas 
qiie loutes les c\asses de la nation avaierit été frois- 
sées; que la noblesse n'avait pas renoncé A ses pr6- 
rogatives, le Farlement son droit de remontrance; 
qiic la bourgeoisie, alteinte par des irnphts multi- 
pliés, était disposde i preridre parti conhe la coiir. 
Enfin, \a sédition agilait une partie de 1'Europe : 
Charles Ier lutiait coiltre Cromwel , 1'Espagne con- 
tre les Napolitains. Ces levains de révolte fermen- 
taient sous une regence, c'est 5 dire en un temps 
oh l'auloritc! royale avait toujours sommeil\6. 011 

iie pouvait donc ernployer trop de i~iénagements , 
ni trop d'habileté pour ne point précipiter ces 

rnauvais-vouloirs dans la faction. On va voir ce que 
fit Mazarin . 

Le Pai'lemeiit venait de décerrier la régence i 13 
reine, et cette fois on ne put pas dire qu'il recon- 
naisctait la volontc! du feu roi ,  car il cassait son 
testament et délivrait la r6ejeilce de la tutelle d'uil 
conseil de régence , imposé par la mdfiance de SOTI 

mari. Aprks iin te1 ncte d'autorité, deiiiand6 par 
la reine, avout': par les princes, la cour pouvait- 
elle espBrer que le Parlement se résignei-ait a n'etre 
qu'iin corps judiciaire (2) I Bien pliis , elle venait 
elle-meme de  relever I'impoi-tance de la rnagistra- 

( 1 )  Mimoires de Reiz. 
( ~ j  w 1.c roi éinnt tomhd dano;crciiscrnciit nia1:iJede la petite-vi:- 

» ro!e, la reine, N .  le cliic d'Orléans e t  M. Ii. princc i-echercli~!rriii 

>I niessi~iirs dii Pal lerneiit, ct rsiirent poiir eilx d e  t i h s  grands mi:- 
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ture, elle avait accordé la noblesse transmissible 
aux membres des cours souveraines (1), qui, jusque- 
l$, n'avait joui que de la noblesse personnelle. 

Les priviléges donnés A un corps ont bien plus 
de raleur que ceux dont ,ioiiissei~t les particuliers. 
Chaque membre d'une compagnie les défend 
avec toute la force de cette compagnie meme. Le 
Parlement , seule insli tiitioii constitiide, se trouva 
l'dcho du mécontentement général. 

La fortrine de la France 6tait livrde A la dilapi- 
daiion la plus fraudiileuse et la pliis hhontée. 
Emeily, siirintendant des finances, et créature de 
Mazarin , disait , en plein conseil , que la bonne foi 
ii'était que pour les marchands. Le mal n'est 
,jamais i son periode que (2) c( quand ceux qui 
JJ comtnanclent ont perdu La honte, parce que c'est 

jzlslelnent le moment ou ceztx qui obéisserztper- 
1) dent ke respect. J) L'intérkt des rentes constituées 
en I 643 (3) fut de 25 pour roo; tous les impbts 
etaient augmentés, et l'imagination d'Emery était 
fertile en nouveaux ofices. 11 créa des jurés-ven- 
deurs de foin , des cordeurs de bois, des commis- 
saires conservateurs de ta~lles. A chacune de ces 

i~ nagements, dans la vue que, si le roi venait A mourir, ils poiir- 
11 raient avoir hesoin d'eux pour iiiie nouvelle rigence. » Meni. de 
la ducliesse dc Nrmoiirs, page 2 2 7 .  Ainsi 1';iutoiité du Parlemcnt 
dtait incbntestéc. 

(1) Ord. de 1 6 4 4 .  
(a) Retz. 
(S) Forbonnais, tome 1, page 240. 
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I'oiicijons r,idiculcs Ciail aftacliL:e, conlme snlnirc , 
iine noirvclle tnxr. Enfin Ics tailles lurerit nffer- 
iiidcs, ét le peuple livi.6 I'aviditcr! des traiiailis. O11 

ne s'etonnera pas si, dans cette foule de mesures 
détestahles, l'opinion publique ne sut pas distin- 
giier un impbt doiit la percepiion eut 4th I6gitime. 
h e r y  voulait lrapper d'tin droit loiis les o.jeic 

de consomn~ation 5 YentrCe de Paris ( 1). Gel &c\it, 
qlii iie recolinaissnit niicuil pitivildge, eht dtt: 1111~ 

r6volulion Gnancihre ; le Parlement n'y vit qii'unc~ 

innovation, et ke repoussa par le respect naturrl 
tlc toiis les n~agistrats, poiir les droits acquis, q u i  
leiii- fait souvent sacrilicr la jiistice la IégtlitP.. 
I,e tarif fiit modifié : le grain, Ic bois, le vin, toul 
ce qui pi,o\-enait du crii des boiirgeois fiit ex-empl 
dc droit. 11 ne restait de l'cdit , rediiit A ccs termes, 
qu'unc siircharge pour le paiivrc. 

Dans toiis ces iinpbts yiie Ics cours rejetaienf 
avec obstination, i l  y avait ceperidant une par1 
faire la nécessii6 ; la giierre avec 1'Espagne nc 
pernicltait pas d'ecoiloiiiie, et I p  prrmier devoir 
de 1'État était de se soutenir. C'&tait 1A l'incoii- 
v&nienl d ~ i  sgst6me qui placait la limite de l'au- 
torite royale dans uii corps judiciaire, et I'uiie dcs 
causes qui l'emP&ch&rent. de passci. dans la pila- 
tiqiie. Le inagistrat, par les bahitudes eiiiieres dr  
sa vie, iie sait pas se soiimcxttrr niix exigentes d~ 
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1ii politique. Eii oiitrc, Ic cotitrole des Par.lemeiits 
6tait irnparfait : les ddits, sources de produits, leui 
titaient seuls adressés; inais les ddpenses leur 
6taient cachees, en sorte que le rapport entre les 
roceltes et les besoins de I'Etat iie pouvait et1.c 
apprécié. blazai*in, d'ailleurs, a pris soin de jus- 
tifier cette opllosilion systéinatique. IJ16noi~iiit~ 
t'ortune amassée par lui, au milieii de In pénurie 
du Trésor, moiitrc assez en quelles mairis !a Frn rice 
était tombée. 

Bilazarin, si failrile daiis le danger, ne le pré- 
voyait pas; les edits qil'il eiivoya au Parleiiieili 
eii 1648 semblaient faits poiir soulever toiite la 
hourgeoisie; quatre quartiers de rentes étaient 
diffdrés; les gnges de quatre annees des compagiiies 
souveraines étaient rctranchés; 11irrip6t di1 d r o i ~  
anriiiel siir to i~s  les oilices étair rétabli; enfin dc 
nouveaux officiers dtaieiit créés. Les coinpagnics 
souveraii~es s'éinurent, s'assemblhrent malgi-d l e y  

arrkts du  conseil. Mazarin, effrayé, iidgocia ; mnis 
la victoire dc Leris lui toiirna la Lkte : il fit  arrklei. 
deux membres du Parlement; ce fut le signal de la 
giierre civilc. La eour, qiii, sous Richelieii, n'avait 
eu pour adversaires quc des grands seigiiciirs, nc. 
se doutait pas qu'il y edt iine résistance possible 
IA o6 i l  ii'y avait que des bourgeois et des magis- 
trats; ellc coiiiptciit Ic peuple poiir rien e t  s'iiiia- 
ginait qu'uri clief sciil ~)oitvaitFaii.e uri mouveiiicnt,, 
iandis qiic It: c.\it.F sol t soilvcril t l i i  niouveiiieiil 
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lui-m&me. La part de l'intrigue fut faible commc 
dans toutes les dmotions populaires; nous avoni 
sur ce point le témoignage du co-adjuteur. Les 
cleux magistrats prisonniers furent rendus i la 
liberté apr6s la journée des barricades. 

11 y eut une trbve de quelques mois entre le 
Yariement et la cour : celle-ci confirma dans la 
déclaration du 22 octobre les articles qui avaient 
6té arretds au mois de jiiillet dans une réiinion 
composée des cours souveraines, assemblée malgré 
ses ordres. D'aprhs cette déclaration , aucun impot 
ne poiivait 6tre dtabli sans l'enregistrement des 
cours, les intendants etaient révoqu6s; enfin tout 
prisonnier devait etreinterrogé vingtquatre heures 
apr6s son arrestation. Ce dernier article f ~ l t  de 
tous le plus contesté ; il semhlait qu'en stipulant 
cette dhfense contre l'arbitraire, les magistrats 
demaridassent une chose inouie. Le prince de 
Condé (I) ,  un des adversaires les plus vifs de cette 
restriction apportée l'autorité royale, ne se dou- 
tait  gukre qu'un an plus tard il aurait l'invoquer 
pour son propre compte, et qu'ii paierait de sa 
libert6 l'animositd d'un ministre. 

Cette déclaration htait une rBvolution, mais unc 
1-dvolution sans garantie. Le pouvoir avait tori- 
jours la force pour ressaisir ce qu'on lui avnit ar- 
ilaché. Apds cette courte trhve, les deux partis eii 
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vinrent i des hostilitds ouvertes : la cour sortit 
de Paris; plusieurs grands seigneurs se rang6rent 
di1 cbté di1 Parlement. 

11 semble qu ' i  cette époque il y avait dans le 
peuple toute l'énergie et la force ndcessaires pour 
commencer et poiir soilteiiir iin mouvement. La 
i~dvolulion d'Angleterre, q u i  se termina; t alors, 
~i'avait pas commencé avec un te1 éclat; le Parle- 
iiient, le prernier corps de la natioii, était i la tete 
[les rdvoltits. Enfin la noblesse, malgrd son abatte- 
nient sous Richelieu, exercait ericore u n  immense 
ltatronage. Retz, cantonnc! dans l'archev0clié, ras- 
sembla quatre-vingts gentilshonimes du Vexiii; ?i 

sa fuite de Nantes, il fut entourd de plus de trois 
cents gentilshommes (1) ; les plus grands noms du 
XVII' sihcle, Retz, Condé, Turenne, La Rochefou- 
cauld, ont dtd successive~nent a la tete des mécon- 
tents, et tous ces grands hommes n'ont fait que 
des iniseres. 

Mais, au fond, l'agi tation étai t moins profoiide 
qu'elle ne le paraissai t ; c'etaii la bourgeoisie, 
surtout, qiii avait dté blesske dans ses intér6Cs par 
le cardinal, et qui, tennnt par mille c6tls i la 
rnagistrature, cedait i son impulsion. Nous ne 
voyons pas, coilime au temps des guerres reli- 
gieuses, les campagnes soulevt4es; la révolte nc 
soriait pns des villes. 
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Pendant Loiate la durde des ti.oubles, 11 y eiit 
comnle uii gouvernemenl reprdsentatif; toutes les 
affaires se délibéraient haute voix dans les assein- 
bl6esduParlement; mais, cette tribuiie, les grands 
seigneurs et les magistrais seuls avaient la parolc. 
Cetteliniite a peut-6tre enip6chB une rivolulion : s'il 
y eíit eii une tribune ou des chefs eussent pu se faire 
connaitrc, ilen serait sorti des rangs d u  tiers-Éiat; 
ceux-la auraient pu passionner le peuple déj i  
ému. Pour agiter la masse populaire, il eut fallu 
que les grarids, seigneurs osassent arborer iin 
drapeau, c t  c'est ce qu'ils ne surent pas faire. 11s 
se firent illusion sur leui- propre importaiice; la 
noblesse crut qu'elle Ptait encore tout dans la na- 
tion, tandis qu'elle n'en etait plus qu'une faible 
partie. Elle aurait dii se rappeler que, sous 
Henri IV, réunie presqiie tout entihre autour de 
lui, elle ri'avait PLI rdduire le peuple catlioliqiie, 
et que celui-ci n'avaii été desarnid que par la con- 
version du prince. 11 y a deux époques dans la 
Fronde : dans la premihre, le Parlemenl fait la 
guerre, traite de la paix eii son nom, snris prescluc 
consultcr les grands seigneurs du parti ; les géné- 
raun soiit sous ses ordres; la cour ne put terminer 
la lutte que par des concessions. Daiis la secondc, 
les princes du sang sont sur le premicr plan; Ic 
Pai*len~erit n'est plus qu'ausiliaire. Celte levé- 
de houclicrs anitinc le trioinl)lie dhfinilif de la 
c\oiir. cc 11: I>aliiiisseiileril tlrs dcsiiiei.s fro~~cleiirs. 
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Ces deux résulta~s montrciit assez oU était la piiis- 
sance rdelle. 

11 manqua toujours aux grands seigneurs unc 

condirion essentielle poiir cntrainer le peuple ; ils 
ne p~rtageaient auciine de ses passioris. Tous les 
hommes qui orit ét¿ grands par lui ont eu, jiisqu'j. 
un certain degr6, ses haines et ses idees; 
Cromwel f ~ i t  fanatiquc avant d'ktre hypocrite. 
L'habileté la plus consommde rie produit pas le 
meme effet que la conviction, et les vues intéres- 
sdes des principaux frondeurs perqaient au travers 
de leurs ddclamaiions contre Mazarin. Le genre 
meme des armes qii'ils employaient contre lui, les 
chansons prouvent asscz qu'il n'y avait de sérieux, 
de leur cbt6, que l'intéret priv6. Si l'on nous ob- 
jectait les chansons de 89, nous n'aurions qu'h 
comparer la Marseillaise et les triolets d e  la 
Fronde pour prononcer sur les deux époques. 

La haute noblesse n'était occupée que de futi- 
litds. Les raffinemeiits sur  la galanterie 6laient 
l'occupatioil principale de la sociétd de madame de 
Longuevillc, c'est A dire de LaRocliefoiicaiild et (le 
Condé. Les deux sonnets de Job et d'Iranie Bchauf- 
fhrent les esprlits presque autailt que la Fronde 
elle-meme. 11 y avait u n  abime entre les mcisses 
populaircs, qlii ne s'agiterit que poiir des iddes 
graves, gdiiérales, ct les gentilshommes occiipés 
de jeux d'esprit. A11 siBcle prdc6den1, les Cha ti1 - 
loiis ric pcnsaiicrit guhrc ccs fulilités, irialadiv 
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d'une soci&6 oisive;, quand ils cirmaient les pro- 
testants au nom de la liberte de conscience (1). 

Retz enlrevit qu'd y avait une guerre civile 
a faire, et que 1'écueil serail les prétentions particu- 
libes. 11 connaissait le peiipIe rnieux que ses amis, 
par lui-mbme e t  par les curds de Paris ses agents 
l e s  plus aevoues, mais il Fut entrainb cumme l e s  

autres. La 1,ourgeoisict se lassa bientbt de se sacri- 
iier pour donner l'un un gouvernement, l'autre 
iin chapeau de cardinal; la noblesse, rdduite A 
ses propres forces e t  au génie militaire de Condk, 
filt vaincue presque sans combat. Ce fut le dernier. 
signe de vie de la féodalit6. 

Outre ces causes générales, il y en eut de par- 
ticuli6res qui fiivoris6rent la cour. La magistra- 
tiire portait dans la guerre les habitudes et les 
formes du palais, et voulait la faire d'clprEs les 
c'onclusior~s des ge/ls ciu roi. Celíe pr6occiapation 
la jetait dans les cor~tradictions les pllis Btranges , 
ct souvent elle ddferidait par un arrkt ce qu'elle 
avaik prescrit par I'nulre. Le prince de Cond6 
6tait le chef riaturel des inecontents; mais i l  hésita 

(1) Cette iniinie n'dtait 1'3s 1)ornde 5 P:tris : il  cst qucstion, d:,iis 
Ics mérnoires d e  I'obhé Arnautl, d'iin ordre 11~5  hohL:mieiis fonilc' B 

hletz : pour  y Stre adniis, il id lü i t  ayoir coiiiinis qiielqiie lnrcin 
;iiiloureiix. On n'aiirait qu'linc id& fort  inexacte de la Fio i~dc  si 

I'on n'en voynit que le c6td strieux. 'etz coi!il)le parnii scs rcs - 

hources \es chnnsons a e  M n r i g n ~ .  Qiiand il uou\ut enlever au duc  

cl'Elheuf l e  commnudenient de LISirméc p a i I e m e ~ ~ t ~ i r e ,  l e  clianson 
iiici. fit. le fnheux rni~plel  : Rlcinsieiir dlElheuf e t  seis cnfnnls. 

(Ir Rct7.. 
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longtemps avant de se mettre i leur tete. De toutes 
les qualités d'un chef de parti, il en poss6dait urie 
au plus haut degré, la gloire militaire; mais c'était 
presque la seulc. 11 ignorait l'art de ménager les 
hommes: il les blessait souvent par son impétuo- 
sité; enfin son instinct de prince et de gentil- 
Iiomme se soulevait coníre ces bourgeois qui en 
voulaient i I'autoritd royale; sri probité meme 
toiirna contre liii; personne n'a fait la guerre. 
civile avec plus d'horreur pour la guerre civile. 
11 ne faut pas s'étonner s'il la fit mal. 

Ea Fronde dtait une conlition de deux partis si 
antipathiques l'iin i l'autre, qu'il ne fallait qii'at- 
tendre pour les dissoudre. D'un cbtt! etait le Par- 
lement, composé d'hornmes graves, religieux, dont 
quelques uns, Mole par exemple, rappelle~it les 
caracteres antiqiles, se jetant dans les troubles 3 
regret, et croyant de bonne foi défendre ainsi la 
France et le roi. La noblesse. frondeuse, au con- 
traire, etait turbiilente, licencieuse, pleine de md- 
pris pour les boz~~geois  ( 1 )  du Parlemcnt; le 
patriolisme l'incluiétait assez peu, elle n'bésitait 
pas devant un trait6 avec les ennemis de 1'État : 
Conde, Turenne se sont toiii. i tour alliés avec 
1'Espagne. Le patriotisuie augmente en desceri- 
dant l'dchelle sociale. La noblesse formait alors 
iine nation i part dans 1'Europe; elle prenait in- 



différemment du  sesvice pour un prince, ou pour 
iin autre, sans paraitrc, croire qii'elle dAt qi~elque 
chose i son pays. Les gentilshoinrnes ne con- 
riaissaient d'aiitre loi que l'honncur, c'est i dirc 
le devoir envers soi-mdme ; il fallut, au contraire, 
employer tous les menagements possibles pour 
decider le Parlement i ecouler un envoy6 (le 
I'archiduc. 

Mazarin, qui fut aiissi habile terminer les 
troubles qu'il avait été imprudent i les amener, 
vit  parfriitemerit que la concorde dtait impossible 
entre des idees et des hoinmes si divers. 11 negocia, 
traina les choses en longuear, s'attachn surtout ,? 
separer le prince de Condé du  Parlement , se fiant 
sur le temps pour diviser ses enneinis. Cette marclic 
lui réussit; le roi rentra dans Yaris sans faire 
aucune co~icession, les principnus frondeiirs fu- 
rent exilés, les corporations bourgeoises furent 
se~iles ménagées (1); qunnt au Parlement, il liii 
fut deferidu de se meler des affaires d'État et de la 
direction des financec. La royaui.6 gnglia ?I ceile 
lutte l'aulorité que do~iiie lc siicchs. 

' 1 1  Me'ni. ile Jolv, pase J i  5. 



CHAPITRE VI. 

POUVOlR ABSOLU. 

Étal des fiiiaiices apr& la i.c:geiice. - Colbert. - 11 reiiiet 
au peiiple l'arriéré des tail1es.- 11 institue une Clianibre 
de justice. - Réduit les renics. -. Suppriiiie les ofices 
iiiiitiles. - Abaissc Ics droits de ferinc. - Diiniiiue lcs 
tailles. - Fnit liquider lcs clettes des coii~inunautés. - 
Interveiition de l'autorité centrale dans les provinces. - 
Direction donnée i l'iiidustrie. - Caractkre de  Colbert. 
- État des cliarges publiques sous Louis XIV. - Suc- 
cesscurs cle Colbert. -Eiiiprui~ts.-Création d90ffices.- 
Altératioii des iiioiinaies. - Droit de controle , d'enre- 
gis~rcineilt. - Cayitation. - Importante de cet iiiip6t.- 
Lutte de la France contre PEurope.- Papier-nionnaie. 
-- État dn Trésoi i la  retiñitc de Chaniillard. - Des- 
i1iarets.-11 établit le dixikiize.- La noblesse y est assu- 
jettie. - État des fiiinnces ?i la niort de Louis XIV. - 
Dette exigible.- Régence.- Clianibrc de justice. - Re- 
foiite des inoiinaies. - Réductioii sur les rentes.-Law. 
-- Principes de  son systkiiie. --11iconvéiiieilts.-La coiii- 
pagnie reiiibourse les créanciers de YEtat. - Hausse des 
actions. - Baisse. - Effet clu systkine sur le gouverne- 
iiient. -Sur le pays.- Au xvirre sikcle, le gouverneineat 
s'imii~obilise. - 11 l~i t te  contre I'opinion. - Le tnouve- 
inent n'est pliis quc dans les idées. - Deux faibles ré- 
foriiies teiitées par Necker et par Turgot. 

Le siecle de Louis X1V a été plusieurs fois coin- 
pard ii celui d' Augilste ; mnis peut-&tx-e n'a-t-oii 
pas signaie toiis les rapporls entre les deiix 6po- 



yues; I'une et I'autre ont vu consolnrner rine ré- 
volution. Aprds Auguste, il ri'y eut plus de rdpu- 
I~lique, aprks Louis XIV, plus de féodalité. Au pre- 
mier sihele eomme au xvrie, le pouvoir s7agrandit 
de l'abaissement des classes supérierires. Les deux 
souverains siiccédaient ' A des liommes d'un génie 
plus impétueux, plus brillant, mais dont l'oeuvre 
était restée inachevée ; ils ont goiiverné un nom- 
bre presque 6gal d'années , et cetle longue durée 
d'tine autorité exercdo daris un meme esprit , par 
1ii mdme main , d6couragea toutes les espérances. 
Le passé excita des regrets, mnis non une tenta- 
tive sérieuse ; ce ponvail6tre une chimbre cares- 
sée par quelques esprits sp6ciilatifs, ce n'élait pas 
iiiie possibilité A réaliser. Hitons-iious d'ajouter 
qne l'analogie est plus entre les situations qu'entre 
les hommcs : ils diffkrent et par les boils et par 
les maiivais cbtés. Le pouvoir absolu que le roi 
étslait fastueusement , l'empereur le dissimiilait 
sous les lneurs \es plus sirnvles ; e n b  la  mdrnoire. 
de Loujs XIV n'n pas i rtipondre des crimes du 
ti-iumvirat. 

D'aprks un état de 1649, les impots étaient de 
g~,ooo,ooo (1) : le plus arbitraira, le plus inéga- 

( 1 )  Forb., tomc 1, pagc 260. 
D'aprCs un état rapporté par M .  Isamhert, dans sn collection, I'iiii- 

pot n'était que de 7S,ooo,ooo : cel~i i  que cite Forbonnais nous 

semble mériter plus de confiance, il es~.plus détaillé; il est d'aille~irs 
ivident que, depiiis Richelieu, les ddpensesavaient d Q  aiigrnpnter les 
impots d'rrnr somnie nssez foite. 
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lement i+parti, la taille , enlrait dans ce chiffre 
p u l -  50,000,ooo. Le reste était le produit des 
fermes : la gabelle rendait i 8,000,ooo. Depuis la 
mort de Henri IV, les charges du peuple s'etaient 
presque c~uadruplées sans que rien indique une 

augmentatiori dans la richesse g6n6rale. Le prix 
moyen di1 blé est i peu prks le meme aux deux 
6poques, si l'on n'a pas égard 5 la cherté, fruit 
des giierres civiles, et qui dtait un desastre de 
plus ( 1 )  ; la population n'avait pas dfi s'accroitre 
dans ces temps de désordre. Le peuple devait &re 
accablé, piiisque, arec la meme richesse, un nombre 
ti'hahitants égal payait une somme quatre fois plus 
forle, tant les individus comme les nations ont i 
payer leiir gloire. Sur ces 92,000,000, le Trdsor 
n'en toucliait guere que 55 (2); le reste servait 
i l'acquittement des charges. Les finances reste- 
ioenl Jaris cet état jusqu'i Colbert, coinine le prou- 
verit les atats de 1661 et I 662. Une trentaine de 
nii1lioi.i~ Ptait la seule ressource dont l'É(at piit 
disposer.. 

Telle est la sitiiatiori financiere sous laquelle 
s'ouvre le regne de Louis XIV, regne oh la force 
et la richesse de la France se sont rdvelées i 1'6 
tranger par des guerres soutenues contre 17Eu- 
rope, par des conquktes qui font encore partie du 

(1) Sous Sully, de 16ciG P 1615, il valnit 21 fr. 7 0  c. 
Soits Colhert, de 1666 $ 1675, I R  fr. 

;%) Fnrh.. i h . ,  Tiage 2 1 3 .  



territoirc, ; l'intérieur, par les moiuijnenis des 
arts et la création de l'induslric. J u s q u ' a l ~ r ~  la 
diplomatie, la gilerre, avaient dte le soin excLusif 
du  gouvernement ; les fonctions politiques 6taient 
les seules qui ne dérogeaient pas ; l'industrie , le 
corniiie~ce , occiipations forcées du t i w d t a t ,  
éiaient frappés di1 m6me mdpris. Mais, quand le r9i 
se troilva non seulement le yreniier des gentils- 
lioinmes, mais le 13oi tlu tiers-État, ces objets 
eveillerent une sollicitude nouvelle. Jamais la so- 
ciété francaise n'avait 614 representée d'une ma- 
i d r e  nussi coniylPte : c'est mhme 1A ce q u i  ex- 
plique cette uiianirnii6 d'admiration qui ne s'est 
dissoute qu'aux derniers revers de Louis XIV. La 
tache nouvelle acceptée par \e gouvernement de- 
iilandait des nioyens plus dnerpiqiies, des res- 
sources plus &\endues ; nous aUons le voilr les c . i h ~  
successivemeti t. 

Colbert trouva deiix sortes d'alus dans les fi- 
nances, les uns tenaierit aux hommes, les autres 
aus institutions (1); il eii essaya la doiible rdfornie. 
Drpuis 1633,  les droits des fern~es avnient 6tG 
11auss6s dc 60 pour IOO : les tailles portées i 
un chiffre enorme 6taient m a l  pay6es. Le prix 
du blé avait doublé (z), et la disette s'ajoutait i la 
misere genérale. Presque toutes les branches de 

(1) Cornine notie autoi,itc' princili;ile est Forboniiais, il notis siif- 
i i t  (le rcnvoyer le Icctciir t l'ouvrngc oiigin;il cl: nux rificcs jiislifi- 
cntives. Foibnniinis avnit consultE les 1)apicrs de la familit. Co1I~ri.i. 

( 2 )  \-vil. le pi ix  (111 1 ) l ~ ~ a i i r  1-ibcos jiistificativrs. 



revenus Ptaient passées entre les maiils des parti- 
culiers ; enfin une foule d'omces inutiles dirni- 
nuaient les revenus de l'État et par le paiemen t 
des gages et par les exemptions accordi:es. 

Colbert fit ce qu'avait fait Sully ; il remit ail 
peilple les restes des tailles de 1647 ?i I 656, aban- 
donnant ce qu7il &ait impossible de recouvrer. 
C7dtait un soulngement rdel pour le contribuable : 
comme il ne poiivait jamais se libérer d'une ma- 
nibre complhte envcrs le receveur, il était livré 
sa merci. L'arbitraire dans la perception riiinait 
celui qui payait , et enrichissait celiii qui recevait. 

11 voulut aiissi revenir sur toutes les dilapida- 
1.ions commiscs depuis I 635, et institua iine cham- 
hre de jiistice , moyen violent sans doute , mais 
qu'il t'allait emploger si l'on ne voulait pas renon- 
cer i tout allégeinent dans les impots. 11 fallait 
choisir entre l'intéret d'un petit nombre el celui 
de tous ; en preilant le premier parti, l'animositt'! 
Ctai t sure, la reconnaissance incertaine ; car les 
hommes ne tiennent guere compte di1 rnal qu'on 
leur épargne. 

Les recherches de la chambre de justice contre 
Ics financiers eussent étd plus eficaces si ceux-ci 
n'eussent pas eii poiir protecteurs les gens de cour, 
el si le plus grand dila~idateur de tous, Mazarin, 
n'eiit pas été couvert de 17autoriti: royale (1).  

: i )  Préainbule d'une ordonua~icr de i GGg. 
Isamb., tome KVIIJ, page 382. 

13 



Ainsi, par cxemple, 384,000,ooo avaieni dtt4 d4- 
pensés par ordonnancede comptani. Dans les au t~es  
paiements, la cause de la depense dfait spdcifi$e;~t 
les chambres des comptes prononqaient sur la va- 
liditd; les ordonnances de comptant portaieni 
comptant remis entre les mains di1 roi, et ce noni 
les affratichissai t de tou t con ~rble. 

Les rentiers et les détenteurs dc droits alién6.s 
furent moins inénages ; les renies sura l'H6tel-de- 
Ville, d4jh réduites i plus (le nioitié par le cardi- 
nal Mazarin, subirent iin nou\leau retrarichement. 
Le capital des rences sur les tailles fut abaissé de 
r ,000 livres i 300. Ceci est iine banqueroiiie; 
niais devait-on lnisser pdrir llÉtat? Ne valait-il 
pas mieux priver quelques 1)rol)riétaires de ]*entes 
achetées i has prix, oii des traitants d'uiie partie 
de leurs revenus, que d'aller deniander par I'impot 
le dernier morceau de paiii du paiivre? Les devoirs 
de 1'État ne soiit. pas les mtimes que ceux d'un 

partícuIier ; pnyer ses dettes est pour ceiui-ci iinc 
obliga [ion r.igoureuse, paree que, dans sa roine, i l  
n'v a que lui d'inldressé, et que la probité ordoniie 
de sacrifier son utilité i son engagement; A la 
prospérité de 1'État , au contraire , sont attachdes 
toutes les prosp4rltés particiilii?rcs ; il doit donc la 
inairitenir ii tout prix. 

Ces atteintes portées aii ciddit, jus!ifides par 1i1 

necessit&, eurent des conséquences ficheuses. Sous 
toiit le r e p e  de Louis XIV, les capitnlistes nid- 
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ftants eñigkreiit un prix &leve; Colberl n'obtint 
,jamais leurs secours qu'eii leur payant 1111 inter6t 
de dix pour cent. 

Quand la bonne foi seule s'obligeilait pas un 
goiwerneinent n'avoir recoiirs a ces op6rations 
rigoureuses qii'i la dernidre extrdmité, la prd- 
voyance lui en ferait une loi. Chez un ddbiteur 
qiii a pour liii la force, qui peut toujours autoriser 
son injuslice par des lois , la plus solide garantie 
du cr6dit est son intérkt. 

Une autre rhforme qui ne mbite que des Bloges 
fut 13 suppression des charges inutiles ; nous nous 
somnies ddji assez de fois expliqiié sur ce sujet 
pour n'y plus revenir. Malgrd les exiinctioris 
ordonnees par Colbert, il rdsulte, d'un tableau 
dressé par ses ordres, que le capital des charges 
conservees s'élerait i (i I g,ooo,ooo ( I),  et le nombre 
des titulaires i 43,000. Ainsi un capital enorme, 
8oo,ooo,ooo de notre inonnaie, soustrait i la cir- 
culalion , allait s'annihiler dans des échanges 
improductifs ; 45,000 familles les plus riches 
de 1'État se dérobaient, en partie, aiix charges pu- 
bliques. Grice i ces rdforrnes diverses, les charges, 
qui, en 1661, ktaient de 5n,ooo,ooo, ne furent 
plus, en 1662, qiie de 43, en 1664 de 35; enfin, 
en 1 6 ~ 0 ,  elles n'Ctaient plus que de 2 5 .  

Chaque division dans les finances Btait , avlint 

( 1 )  Nous parlons ici de la valeur rénnle ; le capital dont 1'Étnt 

s'était reconnii debitelir n'hait qiie de 197 millions. 
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Colbert, dirigée par des chefs par~iciiliers qiii n'B 
taierrt sou~nis ?i aucune direction commune : h 
cctte autoriti: divergen te fiit suhtiiud le cmseil 
des finances. La raricune du roi contre Fouquet 
s'htendit nieine aii titre de sa place; il fn'y eut 
plas de surin tendant des tinances; mais u.rn bon- 
tr6leurbgdnéral qui,  en son iiom personnel, ne 
pouvait ordonnancer aucune dépense. Tout éma- 

nait du  roi ; mais la réalité ne s'accorda pas avec 
la ihCorie. S'it est une partie de l'administration 
qui exige des coanaissances speciales , ce sont les 
finames, et surttout les finances confuses de l7an-- 
cienne monarchie ; le controleur général, malgre 
la rnodestie de son titre, eiit donc l'aiitorité d'iin 
ministre ; il Qtait seulemsnt affranchi de toute 
responsabiliti (1). 

Colbert diminua les droits de ferme de 50 pour 
100, mesure hardie qui lui a réussi; il avait de- 
vind ce principe de l'4conomie politique, que le 
chifí're d'une diminution sur une taxe est plus que 
compensé par l'accroisse~nent de la consommation. 
La recette du Trésor suivit une progression con- 
stante ; les dettes , coinme nous l'avons dit, dimi- 
nuaient chaque ann6e , et les produiis aiignien- 
taient. Eri 1654, les femmes avaient produit 
38,918,000 l iv . ,  en 1668 50,610,000 liv.; le bail 
de J 682 le porta i 56,670,000 liv. Ces produits dle- 
vds étaient dus la prospérité de la France; car les 

( 1 )  Ném.  d e  Desmarets au rr'gent, r:ipporfé ])ay Forbon~lni~. 
tome 11. 
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d rai ts sur. le se1 ( I  j et sur les lraites veiiaient d'ktre 
abaisds. Les ~qilles, qui , en i 661 , Ctaient de 
46,000,ooo l., descendirent, en I 670, i ~O,OOO,OOO 

livres; Colbert eUt in61iie desir6 faire davantage, et 
ne lever que 25,000,ooo liv. d'impbt direct. 

Depuis que les charges de l'fitat ont dté r é p r -  
ties entre tous égaleiucnt, les lares indirectes orit 
di6 vues avec défaveirr; le pauvre le p i e  conime le 
riche avec des ressources nioiiidres; l'impót terri- 
torial, au contraire , se 1-approche plus de la pro- 
portion exacte de la ricliesse ; mais, au x v ~ '  sikcle, 
Lcs privilégiés dtaient exempts d'une portion de la 
taille, iaiidis qu'ils étaient sorlmis aiix droits sur la 
consouiniation ; augmenter les uns et diminuer les 
autres Btaient donc un xnoyen de rétablir l'égalit6. 

Toutes les rnesures de Colbert dkoulent d'ilri 
seul principe : l'accroissement du revenii public 
fondt! sur la richesse generale. Conime l'impot est 
pr6levé sur les fortunes particulikes, il ne peut 
6lre confiidérable dans un pays pauvre ; oii il ri'y 
;I rien le roi pcrd ses droits, dit un proverbe po- 
pulaire. C'est donc non se~ilement un devoir, mais 
un bon calcul de la part du gouverilement, que 
de ne pas aller saisir chez le prodiicteiir le dernier 
lan~beau de capital, instrurnent du travail. Mais 
cet ir]  tdr& bien cntetidu n'est accessible qu'aux. 

(1) La rliiiiiniition siir Ir acl avait été cl'iin ecii en iGG3 (note J P  
1.1 mitin de Colhert. Foih., tam. i, p:igr 5Gb) ; one a11ti.c r6diieiion 
.iv;iit eii lieii cn 1668.  
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esprirs dlevés, i ceux qui ne se ljorrierit pas itii 

pidsent, et qui, dans touie chose,, voient la conse- 
rpence. 

Nous avons vu que les taxes percues au nom dii  

roi ét,aient diminuées; les villes oU les diverses 
coininunautés d'artisans en levaient aautree i 
leur p'rofit, elles étaient grevdes de dettes dont le 
paiernent retombait sur le contribuable. 

Colbert fit liquider et payer ces dettes. En  I 648, 
la moitié de l'octroi des villes -avait dtt! confisqué 
au profit du Trdsor; il conserva ce revenu, niais 
en meme temps il soumit les villes 6 la t!itelle de l'ad- 
xninistration centrale; il leur fiit ddfendu de con- 
tracter aucun emprunt , d'intenter aucun procks 
sans l'autorisation du roi. Le hu'dget des coni- 
munes fut réglé .par les intendants(1). Ainsi dis- 
p'araissaient les souveiiirs de 1s liberté rnuniciple 
du moyen-hge , qui ne se distinguait gukre de la 
soi~verainetd : les villes, les provinces, longtenips 
isolées, tendaient i ne plus vivre que de la vie 
commune de la monarchie. 

Bonne ou mauvaise, I'interverition de l'autoritc 
genérale dans les affaires locales n'est pas aussi 
récente qu'on se I'imagine. Au xvrre sikcle, nous 
ne doutons pas qu'elle iie présentat plus d'avan- 
tages que d'inconvdnients; quand les lumieres sor1 t 
i.épandues, quand chacun peut, en connaissance dt! 
cause, prononcer sur son vkritable inléret , une si 
gi~aiide dépendance ii'est peut-6li.e pas' nricessiiii.(>, 

1 1 )  I~ i~ l l~ l )~ : l~ l ,  I ~ l l \ l ~  XYIl[,  \X\&C !i,!,l, \\\\ \C\SA. 
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et la seule coiiii~iunailte des idees el des Lrsoiiis 
peul , comme cn Angleterre , par exeniple, don- 
rier pliis d'unit6 que l'adrninislratioii la 11111s 
coticen tree. Rlais soiis Colbert le pouvoir étai t eii 
avant de la société. 

Le r d e  dii gouvei*nen-ieiit poii~. lili rie se boi'iiaii 
pas A l'inactiori et i la tol6rancc. Si, icette Cpoqilc, 
~ 'É ta t  , dépositaire des plns grands capitauu , sc 
I'ut resigné au rhle yassif quc lui ont assigcic: les 
i;conomistes, le canal de tanguedoc n'eiit pas Cid 

creiisé , les manufactiires n'eussent pas pris iyciilc 
eii Fraiice; de ce que I'industi~ie livr6e elle-m&iiicl 
est arrivCe, eri cei9íains pays, i un ddvelo/~l)einciil 
pi*odigieux, ou a conclu qu'elle devai t toiijoui~s 
resler en dchors de l'action politique. On n'a pas 
\ u que, daos 1'A in6i.ique dii nord e t dans 1'A ngle- 

terre, toujours citees comme iiiod&les , les corps 
constiluds ne son1 pas [out le gouvernemcnt : i l  y 
a une force plus difficile i définii. qu'i saisii., 
I'opiiiioii g6n6rrtle manifestée par la pressc yiii cst 

uri des poiivoirs recls dc l'Élat. C'est ce ~ ~ o u ~ o i i . ,  
non écrit dans la loi, qiii dirige I'indiistrie, qui Iiii  

donne une force qu'elle ne pourrait obtenir des 
eMorts pririiciiliers. Quand le gouverriernent es1 
constitué de manihre i s'accorder avec 17intér&t g6- 
iidral, oh serait l'inconvénient de lui doiiner une 
part dans iine des fonctions les plus importanles 
des socidtés moderncs? Fairbe aii trement, c'est dCs - 
1ii:i.iter i'industi'ie du concours de la plils priis- 



sante des associations; car I'État n'est-il pas la 
s6uniori de 1'Cnesgie et de la richesse de' tous ? 
On a etendu aii principe liii-menie le blime qui 
devait s7arr&ter A l'abus. 

Plusieurs des réglements de Colbert sont tyran- 
iiiques : la forme des étoffes , le niode de fabrica- 
tion étaient prdvus, imposes i l'ouvrier sous les 
peines les plus s6vkres. On peut dire, pour justifier 
l'homme et non la chose , que la prodigalité des 
chitimeiits était alors le droit commun; l'hunia- 
nite est recente dans nos lois. Sans doute, en or- 
donnant les metliodes les plus avancties de sor1 
teings, Colbert ile s'artendait pas que ses succes- 
seurs, altaches A la lettre et non i l'esprit de ccs 
rGglernents, attendrnient un sikcle avant de les ré- 
foriner : il etait prdoccupe di1 besoin d'enlever aus 
Hollaodais leiir monopole; sur 20,000 vaisseaux 
q u i  faisaieilr le commerce du glolje (1), i G,ooo ni]- 
l~arlcriaient i ce peuple, la Frarice en poss6dait :I 
peine 600. Que ce dessein ait rEussi en partie, oii 
I I E U ~  s'en convaincre, et par la prospdrité de la 
Frarice, et par l'État de la innrine royale. Sa puis- 
sance jusqu'i la Hogue prouve asscz qii'elle h i t  

r5ecrutée par une marine marchande nombreuse. 
Le deraiei. dtat sous l'ancien régime des aides, 

des gabellcs, des droits de douane fut fixd par 
Colbert ; 11011s nous riservoiis d'en parler plus tarrl 
pous ne pas scindei- cette malidre. Il serait injustc 

( 1 )  J)Ppeche de Co!hert i I'onipoiinr, iapljorté~ par Fni.honii.ti~. 



de ne jugei. ce gr-aiid hoinrne que sur ce qu'il a 
fait ,; ses mesures son t restées eii de$ de ses idées , 
on peut s'eri convainci.c en lisant une note de SLL 

main destinée i Loiiis XIV; il n'avait pas ?i faire, 
coil-inae Sully , i un maitre nourri dans les fatigues 
et devcnu presque avare liar l'habitude des priva- 
~ions;  Louis XIV était magnifiqiie et n'etait que 
coiiseillé par ses ministres. 

Co1bei.t a lnisse une reputation de duret6, et soii 
corivoi fut  insulte par le peuple; il avait pour- 
tant beaucoup travaill6 A son soulagement ; cette 
idee se retrouvc dans plusieurs notes Bcrites par 
liii : ~r 11 jau t  que rn0njZ.s serzle aussi .viveme?zt 
tous les désastres qui arrivent dc~ns le comrnerce, 
et torztes les pertes quejont les rnarchands, comme 
si elles luié~nient personnelles. )J Mais, comme son 
hurnanité venait de ses lumi6res qui dtaient gran- 
des, elle n'était pas expansive; cachée sous des 
foriiies acerbes , elle échappait au premier coup 
d'oeil; on iie se rappelait que la fermeté avec la- 
qiielle, en i 664, il avait opéré des retranchements 
séveres. Ainsi cet homme qui a creé la marine 
en France, qui í t  commenc6 les magnificences de 
Versailles, soutenu la guerre terniinde i NimGgue, 
qui a tant fait pour le roi et pour le pays, est mort 
dans la disgrace de l'un et de I'autre. 

La guerre de 1669(1) l'avait obligé de 1-ecoui.ir 
i des emprunts ; avec une recette de 6zg,ooo,ooo 

: I  j Sote de sa i~taiii citie llar Forb., tome 1, pnge 5 6 5 .  



livres, il eut solder iinc di:peiisc dc? 8~1~,ooo,ooo 
livres; il emprunta i4g,ooo,000 liv., c'est A dire 
environ deux annCes du produit riet du TrBsor. 
Cependant, sa mort, le revenii du T r h o r  élait de 
I I z,ooo,ooo liv., les charges dtaient de 25.  Sur 
cette derniere somme 4 etaient accordees comme 
tliminution su]-le chiffre des tailles. Ainsi, depuis 
i 66 r , lerevenu publicPtaitarignientéde 28,000,000 

livi-es, les cliarges diriiinuées de 2 5 .  11 avnit abnissti 
l'imp6t sur le se1 deux fois, et r8duit les tailles. 

C'est peut-&re ici qu'il convient de s'arrkter uii 
ii.ioment pour donner une idée des charges puhli- 
ques, sous Louis XIV Pliis ~arcl, les cxpedients 
ruineux, les rerers de la guerrte ct la rilisbi-e en- 
fantée par ces deux desastres ont tellement bou- 
leversé roiis les rapports des valeurs qiie Iii vi;- 

1-ii;4 serait insaisissable. 

(1) Le Tr&soi- l,erccvait cri 1685. I og,ooo,ouo 
(2) La dime était de. . . . . . . 54,000,000 
(3) Les corvées pour les cliemins . 

( 1 )  .La iotalité de la recettc était d e  i 1z,8oo,ooo; mais siir cem: 
somme, 4,000,ouo environ n'étuient poiiit leves sur  le peiiplc : c'é- 
iait une ditninution ncrordée siir le brevet de iaille. 

(a) Voir pour I'apprécintion de la dime les l'iaces justificaiivrs. 
1.n taille , 8 I'dpocjue oii Vnuhon écriv:tit , Etoit di, 4 l,ooo,ono, les- 
qucls, par les altérations rle inonnaie, ne v~la icn t ,  en 1683, (luc 
~~4,000,000. 

(3) Xecker évaliie les cortc'es f zo,ooo,ooo , c'cst i tlire a11 
ilixiriiie d e  17iml>6t direct : cn prenaiit la mOme I~ase poitr I'iiii- 

tiCe 1683, oii trouve le chiffre di1 texic. 



R ~ p o r t .  . . . . r ~~6,500,000 
(1) ItnpOt pay6 par le clergk. . . 1,6oo,ooo 

72) Taxes levées pai* les villes. . 14,000,ouo 

(3) Les droits de miitation perciis 
par des particuliers. . . . . . . . . 4,500,ooo 

'(4) Dmit de p6age, dc minage. . 5,000,ooo 

Total. . . . 1~1,600,ooo 

Le rapport des rnonnaies étant alors comme I est 

(1) La subvention aniiuelle était de I , sp ,ooo  ; il  donn:~  de  plus, 
en vingt UDS, dciix dony gratilits, l'un clc 4,ooo,ouo, et 1':iictre d c  
2,400,000 francs, ou , par année , 3ao,ooo. Dans cette sornrhe n'é- 
taient pas compris les frais de  perception : noris sommes d o d c  +este': 
cn deqi  de  la vérité. 

(2) Sully 6v;iliie ccttc somme i 4,ooo,ooo, Neckcr 3 2 8 ;  nous 
nvons pris une moyenne entre les dcux chiffres. A la 1jremii.i~ 
époque, c'étnit iin peii plus t11i tiers de  la taille. 

(3) C'cst le cliitrre qu'a donné M. de Boullongnc dans ses dtats. 
Cornme la pliipart des droits éiaient fires, clu'ils n'ont pas dEl souf- 
frir de  I'abaisscment des espices, rious l'avons conservd , quoiqn'il 
a i t  été fixé 3 ce taux, quatrc-vizgts ans plus tard, e t  dans tinc mon- 
naie plus faible ; nous le croyoiic heaucoiili au dcssous d e  la vérité, 
si I'on u t!gard aux corvécs liersonnelles diies pni  les paysans aiix 
seigneiirs . 

(4) 11 existait , dans le royaume,  envirol) snizc cents péages done 
le prodiiit brut  s'élevait i 6,000,ooo. Siir cettc soinme le domainc 
roya1 nc toiiclioit c~iie 3oo,ooo lisres. Il ne sernit cependant pns 
juste de  porter la totalité en recette ; plusieurs de  ces droits étairnt 
concddés A titre onéreux. Le droi t  d e  ménage se perccvait en naturc 
sur  les m,arcliés, il  étnit quelquefois d o  sixie~tie, cjuelquqfois dri 
tiente-i1euxii.m~ de  1;i mesure. Le produit était d e  3,000,ooo; t i t i  

peu plus ,di1 quart  apliaitenait i des ~~ar t i c i i l i e r s .  Le reste 6t:iil 
IcvC . i i i  profit dii roi, des villes , dcs h 6 p i t ~ i i x .  'I'out ce rlui préci.ii(: 
v b t  cxt i..iil (Ir Cot.iiii~i.C . 



i r,go, ce serait uiie soinrne de 3s~,ooo,ooo f. de 
iiolre monnaie. Le prix di1 bl6, i cetfe époque , 
dtait de (1) 21 liv. 50s.; i l  cst aujourd'hui de 30 fr. 
65 c. ; la différence entre les deux chiffi*es ne S'&- 

kve pas toiit fait aii tiers (2). . $ .  

Maisnous ferons observer que, sous Louis XiV, 
la production était déji trop varide pour que cette 
base unique einprunfde i l'agriculiure fiit assez 
solide. Comme la valeur vdnsle n'est que le rap- 
port de la quantité des choses avec le nurndraire, 
il en résulie que plus le nombre des denrees aug- 
niente, plus le prix de chaque denrée particuliere 
baisse. La concurrence erilre les produits a le 
in6me effet que laconcurrcnce entre les vendeurs. 
Le prix du bi6 a dfi bnisser par le changement 
suibvenil dans la législation sur le transport des 
grains. Ce comnierce entre les diverses provinces 
6iait entouréde restrictions faites pourarrdterI'c!lé- 
va tiondu prix, et qui, au contraire, l'augmentaieat; 
car le niarchand fait tout paycr, mkine les avanies. 

Vaubaii évalue la journée d'homme i S k g sous, 
c'est A dire i 62 ou 71 ( 3 )  centinies de notre 
rnonnaie. Si I'on prend ponr valeur de la journée 
moyenne de notre temps i franc 50 ceniimes, oii 

trouvera que le prix de l'argent, relativement au 

(1 j R'oiis avons pris, ~ O U I .  pl~ is  d'exactitude, la moyeiine dc del11 

yrix, de celui de 1666 9 1675 et de celui de 1676 5 1685. 
( 2 )  Le rapport cntre les deiix prix est comme i est 6 I ,h. 
(3 )  Le i.;ipport des 1nonn;iitts e'iait p a s ~ é  a 1 ,58 .  
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travail, a ltaisse denioitit! depuis Louis XIV. Nous 
prenons une moyenne entre le ( 1 )  produit qrie 
donne le prix de la subsistance et celui que donne 
le prix dw travail ( 2 ) ,  et nous trouvons que les 
324,000,ooo de ce temps dtaient aussi couris pour 
le contribuable que Fjgz,ooo,ooo le seraient aii- 

jourd'hui; pour payer l'impbt, ne fallaii-il pas 
qii'il vendit ou ses denrees ou son temps ? 

D'aprks le recensenien t fai t par les intencirints A 
la fin du X V I I I ~  siecle, la population dii royaume 
était de i g,ooo,ooo d'habitants; l'impot était donc 
de plus de 3 1  francs par tete. Nous avons d'au- 
tant plus de confiance en ce chiffre qu'il s'accorde 
avec celui qu'a trouve Neeker en partant de don- 
nees toutes diffdrentes; en I 783, i l  évalue l'inipbt 
A a3 liv. io sous par tkte. Cotnnie, depuis la fin 
du xvrirc siGcIe, le prix de l'argent a baissé ait 

inoiris d'un sixieme, la coincidence des deux va- 
leurs eslrernarquable : si l'on veut, en outre, obser- 
ver que Necker, saiis tenir compte des dimes, des 
droits, propridtb des particuliers, est arrivé a11 

meme résultat que le nbtre, on sera convaincu que 
nous n'avons rien exagéré (3). 

( 1 )  En prcnant la moyenne entre les deux valeurs dounéas par 
Vauhnn, on obtieiit 66 cent . ;  lc  rapport arec la journge de nn1l.e 
Cpoque scruit comme I est h 2,27. 

(2) En miiliiyliünl ~ 2 ~ , o o o , o o o  par 1,42 , rapport. d u  hlé ,  oo ob- 
tient 450,000,ooo ; en le multipliaiit par 2,27, rapport des:jnurn$es, 
on ohtient 735,000,ooo. 

(3) 11 iioiis &t. 6\(. faci\cdc ctio;.sir iinc aiitre 8poc1iic dnns le rEgne 
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, , L'impbt sous b u i s  XIV.4tait done dgal i celiii 

d'au,jourd'hei; niais ce seni t  une errebtr, aom- 
p16te que de croire que le peuple tieIfAt ps , .phs  
rrctcaMd; il gr avait alors inégaliid eritre les .PPO- 

winces et inégalitt! entre les habitants d'una nadrne 
p ~ ~ v i n c e ,  En 1683, aucun impbt n'dtaik encoire 
lxrcu &une maniere uniforme dans tout le 
royaume; Necker, qui ne s'est occupd qiie de la 
preuiidre de ces deux inégalités, dans un tenips 
oh. plusieurs taxes nauvelles avaient nivele les 
dif@re~c3es, a trouvé qu'elle Ptait comme 29 est 
r 2 et i I 3 ; il est impossible d'évaluer la par1 ex- 
clusive du peuple dans L'impbt des tailles, mais 
eqfin elle existait,; il a t  donc bors de doute que, 
sous Louis XIV, la taxe prdlevée sur le n6ces- 
saire ne fLit beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. 
Le despotisme, malgré le prdjugé contraire, est 
plus cher que la liberté, et le mot de Taci te : Servi- 
tuteinszianr quotidie emit,quotidie pascit, est plus 
vrai que la parodie qu'on en a faite. Si un gouver- 
neinent absolu a moiiis de ressources qu'un 
goiivernemen t libre, ce n'est pas qu'il prenne daiis 
une proportion moins forte, c'est qu'il étouee la 
ricliesse; sa modération vient de la nécessile. 

La France vécut quelque teinps des créaiions 
de Colbert ; les principes introduits par lui f6con- 
dkrent apres sa mort la richesse nationale; le 

tlr I.niiic SIV ; noiis ; irons pris cclle oii les imldts ont ((té Ir ~i l i i s  

!)a$. 



prodiiir:des Icriries augmnia et se soutint, pendant 
ciny anrides, i (i6,ooo,ooo. Louis X1V jouissait 
&~ctteprosp6ritdsansprévoyance; soilslecou~tmi- 
nistkrede Lepelletier, la dépense fu tde545,om,ooo; 
sur cetle smiine, la guerre en avait ahsorhe i 4 1, 

les batiménts 46. Comme ln recette n'avait 6 t é q u ~  
de 463,ooo,ooo, le deficit, déji entr'ouvert par 
Colbe]-t dans ses derni6res années, s'dlargissait ; 
son successeiir, honime sans portée, escompia l'a- 
venir, crea des rentes, des ofices. Les empruiits 
étaient d6gciisés qiielqnefois sous le nomlO?at~c- 
rrieritatioiis de gages : 500,ooo liv. furent dis- 
tribuées de cette mariiere aux coiirs supérieures. 

L'emprunt se concoit pendant la puerre, c'est 
iln moyen de diffdrer la ddpcnse jusqn'i la paix, 
temps oh les recettes doivent s'élever et les dé- 
penses s'abaisser ; emprunter durant la paix, c'est 
remettre le paiement des dépenses i une époq~ie 
o; les iecettes son1 insufisantes pour les eharges 
du pr6sent. 

A la guerre de 1689, le ministre changea, mais 
non le systbme ; on eut recours aux mbmes expé- 
dienis. L'argent dtait bon de quelque part qu'il 
vint. Les créatioris d'ofices se succddaient avec ra- 
piditd. 11 est inutile de s'appesantir sur ces me- 
sures ; on peut seulernent citer pour leur sihgula- 
rild les jiirCs-crieurs d'eiiterrement qui produi- 
sircnt $oo,ooo liv. Le gouvernement ne vendait 
1)as liii-]neme en détail sa marchandise; (les trai- 



tants , moyennant une remise qui dépassait le 
sixikme, se chargeaient de trouver des achdWrs, 
On crda aussi des rentes ; en i 695, il en fu t cods- 
titu8 pour un capital de g5,~oo,ooo. L'dt.at mili- 
taire avait pris un d6veloppeinent sans exemple ; 
la guekre coiitait , par an, go,ooo,ooo, 1% iuakitie 
zo 25 : c'dtait le revenu net du Trésor public. 

Mais les empruiits , les anticipations diffient 
lYimp6t, mais n'en dispensen t pas ; ils deviennent 
meme une charge nouvelle h laquelle il faat sub- 
venir. De nouvelles taxes furent imagindes ; enfiti 
l'esprit fiscal ressuscita l'exaction odieiise du 
xrve sihcle, la falsification des especes : c'dtait le 
moyen le plus désastreux.' Un impot, tquelqiie ac- 
cablan t qu'il puisse etre, n'a t teint le con trihwabfe 
qu'une fois , il ne lui demande qu'une somrne cm- 
taine , définie; cn fin, en changeant les rnpports 
do gouvernemeiil avec les sttjets, il laisse subsis- 
ter ceux des sujets entre eux . L'altéra tiori des es- 
pCces, au contraire, s'attache comme iin chanct.e 
i toutes les conventions pour les dCnaturer; dans 
chaque engagement, elle autorise et organise le 
vol pour en percevoir une part ldgkre. 

Le maivc d'argent de  29 livres fut portP, en 
1689, A 32 ( I  j ; dnns le but de miiltiplier les M- 
ndfices, on multipliait et I'on variait les chnnge- 
iuents ; l'augmentation dans la valeur riominale 

( 1 )  Voir le tal>lenii dcs monnnirs aux Pii.res j o s i i f i c n ~ i r r s  



diaic ,toujoui-s précédde d'iln abaisscnienf, inge- 
nietir. mdcailisnie qui doublait les produits. En 
~ 6 9 3 ,  le marc d'argent monnayd, abaissé A sq l., 
remonta subitment i 32 livres. Le marc diarg6n.t 
pus xalait ainsi 35 livres. Le goqvernement ga- 
gna a, cette op6ration ~o,ooo,ooo, véritahle vol 
qui toilrnait conlre son auteur; l'impbt était ac- 
quittd avec des espAces décriées; mais le mal dtait 
13 prturbation jetde dans le coinmerce. Un peu 
de bon sens efit sufi  pour voir que le. r ~ i  , ~ r d a i t  
plus par l'appauvrissement gén&ral. qu'illne ga- 
gnait par sa mauvaise foi. Cette consdquence de- 
vint manifeste par l'état du revenu public; les 
ferrnes, malgr8 las augmentationc de droirs, bais- 
drent  d'un sixieme; en 1691, le T r h r  ne r 6 u t  
plus que ; 02,000,000 de notre monnaie. 

Une des ressourccs creées a cette epoque est 
reslee dans nos finances. En 1691, tous les actes 
des notaires durent &re contrblés (1); en I 704 (a),  

Loutes les mutations, excepté les siiccessions en 
ligne directe , furent soumises a l'insinuation et 
au paiement du centihme denier. Le principe féo- 
dnl qni avait consacrd i'indépendance individuelle, 
qui avait limité d'avance les rapporls enfre le sei- 
gneur et le vassal, dtait bien loin : ici le gouver- 
nement intervenait dans les affaires privées. Les 
créateurs de cette taxe n'y virent qu'un revenii 



2 10 POUYOlR AUSOLu. 

teuipoi:ait*e ; ils crékrent des officiers auxquels,le 
podui t  était abandonné en khange de leurs fi- 
nances, il était done aliéné avant d'etre percu. 
Par une ldghreté sans excuse, on ne profila meme 
pas de la nouveauté de cet établissement poun le 
rendre uniforme dans le royaume; il n'eut lieu 
rii en Flandre, ni en Alsace, ni en Hainaixt, ni ea 
Franche-Comt6. Dans l'étendue meme de la ferme, 
les notaires de Yaris achetkrent I'exemplion du 
dmit ; il f u t  remplacd pour em par un droit siir 
le papier et le parchernin timbrd. Depuis Colberi, 
personne n'a paru coniprendre la solidai.il6 forc6e 
qui cattache l'iritérkt du fisc cellai di1 pays; lors 
de la création du controle, il Fua défendu de pas- 
ser des baux de pliis de rieuf ans. Le ~niiiistre dut 
sans doute s'applaudir du  moyen détoiirné qu'il 
avait découvert pour toucher plus souvent la taxe; 
il ne s'apercevait pas du tort qu'il faisait dans l'a- 
gricultrire. Des lois, le principe est passd dans les 
liabitudes ; la Idgislaiion abolie, l'habitude est res- 
tCe, et les baiix i courte période soiit encore au- 
jourd'hui uii des ohs~acles qui entravent la pro- 
duction agricole. 

Mais de toutes ces innova tions, la plus importante 
c'est la capitation; elle remonte A 1695 (1) : c'est 
un grand dvbnerneni dans notre histoire que cel 
impbt qui exigea nettement de tous les privilégiés 
leur part dans les charges publiques ; les princes 

(1) Impos. en Fronce, tonie 11. Forh., tome 11, page 8 1 .  
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du sang, le dauphin lui-meme , y f~ireiit soilniis. 
La noblesse disait bien encore qu'elle payait sa 
dette au pays en le ddfendant ; mais c'dtait la nn  
mensonge officiel, le peuple se placait A cdtd d'elle 
dans l'arrn4e. Malgré l'équitd de la capitation, 
elle choquait les préjugés du ternps ; elle fut abolie 

la paix de Ryswick ; mais, en I 70 1 , elle fut ré- 
tablie pour ne plus disparaitre. 

De 1689 en 1699 les déperises avaient dté de 
i ,6oo,ooo,ooo livres ; les recettes du Trésor, en 
déduisan t Les rentes et les charges, n'avaien t 196 que 
de 663,000,ooo liv. 11 avait donc fallu demander 
le reste aux affaires extraordinaires. Le peuple ce- 
pendant avait, d a n ~  les dernibes années de cette 
guerre, payd I 56,ooo,ooo liv. d7imp6ts ; mais ce 
qu'il importe le plus de connaitre n'est pas tant 
le chiffre de l'irnpdt en lui-meme que soii rapport 
avec la ricliesse du pays; une décadence rapide 
se trahissait partout : les taxes sur la consoinma- 
tion dtaient descendues de 66,000,ooo ( A 29 1. le 
marc) i 62,000,ooo (le marc A 35 1.). Les mesures 
sur les monnaies produisaient leur effet. Les dirni- 
nutions et les auginentations se succddaient sans 
autre motif qiie Tintérkt mal entendu du fisc. Le 
marc pui., abaissé progi.essivement A 30 l. 5 s., fut 
porté, deux mois plris tard, h 34 liv. 19s.; en 1701, 
il passa de 31 1. I z s. i 36 1. 19 s. ; en i 709, de 
31 1. 43 1.; o11 se croirait au temps de Yhilippe 
le Bel. Mais ces changements entrainaient avec 
eux plus de desastres qu'au xive sikcle; les rap- 



ports avec l'évanger étaient devenus plus fid- 
quents , et chaque compte se liquidnit au dQavan. 
tnge de la France. Elle était forcEe de recevoir Son 
paiemeiit en inonnaic faible; mais, cornme chaciin 
fait la loi chez soi, elle rie pouvait payer ses cr6an- 
ciers'i l'étranger qu'en morinaie forte. La tenlatioh 
donnéc i la fraude 4tait si grande qu'une partie 
du profit e spM passait entre lcs mains des faux- 
inonnaycurs. 

Oii peut s'élonner que de pareils espédieiits 
ii'aien t pas effrayd Chrimillard dont la prohi té &ga - 
lait l'incapncité; quant son successeur Desma- 
rcts , il n'eu t pas Ic clioix des nioyens. 

Cette lutte désespér6e de la France contre 1'Eu- 
rope, soutenuepeiidantquinze ans malgre les revers, 
malgr6 une disettc dont le souvenir ne s'est pas ef- 
fa&, est le plus beau titrede gloire de Louis XIV; 
il ne d6sespéi.a ni de la moiiarchie, ni de lui-meme ; 
mais cette gloire l'épuisa. Durant les sept ann6es 
de guerre du ministere de Chamillard , les dr:pen- 
ses nvaient 614 de I , ~ ~ 6 , o o o , o o o  liv., la recette 
du Trésor n'avait pas ddpassé 3S7,ooo,oco livres. 
Chamillard eut recours aux altdralions d'espcces , 
aux créa tions de chargcs, aux emprunts ; enfiri au 
papier-monnaie. Ce dernier Iiioyen est un fait 
assez nouveau dans l'liistoire de nos finrinces pour 
niériter c~uelques éclaircissements. Colbert I'avait 
déji employe , mais dans des proport ons tres fai- 
hles, et nvait jeté dans la circulation les proinesses 
d'une caisse des emprunts. Cette tentative isolée 
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1i'eucl)as SC suiie; lepapier ~ i e  repnrut qtie \ irigt ans 
plus tard, solis une autre forme. 

. Les dirccieurs de monnaie, au lieu de pnyer 
coniptan t les especes apporlCes pour les rcfoutcs , 
avnient souscrit des 1)iliets; I'cxactitude dos paie- 
mrnts avait inspire la confiance du public. Cetie 
coníiance fiit esploitée avec iine hardiesse telle 
qu'on s'étonne de ne pas la voir plus t6t décou- 
15agée. Les ljillets rurent prodiguds, ils Curent rc- 
nouvelés h long ternie, cn fin le discrédit arrivn ; 
ils perdirent jusqu'i 75 poulm roo. Dans Ic temps 
inkme oii le gouvernement, que ces dinissions 
avaient saiivé, iie voilli~ t plus les rccevoir dans ses 
caisses, il ordonna qu'ils formeraient le quart de 
toutpaiement entre particuliers. L'assignat, comme 
on peut le voir, n'est pas rdcent cn France, ct le 
systkme de Law, qu i  semble irn faii isolé, n'était 
pas sans antécddents; il y eut meine 5 cette épo- 
que une inodification.analogue i celui des mandats 
tcrritoriaiix pendant la révolution; les billets dc 
imorinaie furent conyertis en billets des ferniiers 
el dcs receveurs généraux. Aiix deux époques, le 
piiblic ne fut pas assez simple pour croire que la 
solvabilite di1 gouvernement dépendit d'un chan- 
gement de caisse; les noiiveaux effets partagkrent 
et accrurent la défaveur des anciens. 

Qunnd Chamillard fut remplacé par Desmarets, 
neveu de Colbert, il laissait i son succcsseur 
(l82,ooo,oo~ liv. (le dettes exigibles, représeri tées, 



2i4 YOUVOIR ARSOLU. 

en grande partie, par du papier ; dans cette masse 
entraient les billets, les ordonriaiiees et 'lesiassi- 
gna-tions s u ~ d i v e ~ s e s  annees; sur un revenu tela1 
de 15o,ooo,ooo liv., il fallait déduire 77,,000,000 
livses de oharges et de diminutions. (Aimi le.pa- 
pier seul égalait plus de trois années de la mmtte 
brute do Trdsor. Prcsque tous les fonds de l'année 
r 705 étaient consomrnes par avance, il restait A 
peine une vingtaine de millions sur lesquels ou p6t 
compter. C'&ait la seule ressource disponible pour 
faire late. i une ddpense de 208,000,ooo liv. La 
disette de I 709, oU le blé ddpassa de plus ile quatre 
fois sa valeur moyenne, viiit encore coinpliquer 
cette situa~ion; il ne s'agissait 1; ni de réforme, ni 
ci'abiis, il fallait vivre. Les gouvernements absolus 
ont cet avantage, dansles grands desastres, que rien 
ne .leur fait obstacle ; un gouvernemen t niodérd 
pourrait peut-8tre prevenir les guerres, 01'1 la na- 
tionalité d'uii peuple est en cluestion; inais, qiiand 
une fois les choses son1 arrivdes A ces points ex- 
$remes, la dictature est une n6cessitd. 

E n  sept années, il fu t ddpensé I ,533,000,ooo l.; 
la recette n'était que de 75; la dépense moyenne 
Btíit de 219,ooo,ooo; chailue année prdseritait donc 
une insufisance de ~&,ooo,ooo 1. Ndanmoins Des- 
marets, en sortant des affaires, n'a laissd qu'une 
somme de papiers égale i celle qu'il avait trouvdc 
($91 au lieu de 483). Plusieiirs dettes, il est vrai, 
avaient étd irnmobilisées; les billets avaienléte rqiis 



rebnte des mounaies~qu'il ordonna flit uoe véri- 
table banqueroute; les hotels recevaient cinq si&- 
nies en vieilles especes et un sixikine en bilbtq niais 
L'affaiblissemene du poids Ctait te1 qu'en rendant 
En somme t,utale*en monnaie nourelle, le goeverne- 
mentdonnait moins d'ergent qu'il n'en avait r e y .  

Desmarets chercha i delivrer l'État du courtage 
Ciiorme qu'il payait aux gens d'affaires. Sous Cal- 
hert lui-mbine, la remise qii'on leur accor:dait h i t  
d i  sixicme , et de t 689 en r$g, clle ddpassa Ir, 

tiers : ce discrldit 6trtit le chjtiment et desbanque- 
roiites moqiieuses de Mazarin et des rdductions de 
Colbert lui-ineme. 11 faixt payer aa pr6teiir le ris-. 
que auquel on l'expose. 

Enfin il dtablit le dixikme sur tous les revenus; 
cet irnpdt f u t  regardé comme un remkde vialent 
et temporaire. 11 a sauvd l'État, si, comme le dit 
Desmarets, il a contribil6 i la paix ( 1  ' . Les clas- 
ses pauvres étaient épuisdes; il n'y avait doric de 
ressources qiie chez les riches et les privildgigs. 
Vauban (z), dix ans plus tbt, avait ddji proposé 

(i) Wrínoíie de Desrna~.c(s a r r  ~.c,gent, ~:~ppor/e'pr Forhonnaii 

tome 11. 
(1) Dime royale. Les cnlculs de Vauban étaient erroiiés ; il sup- 
pose q-,lc\x &\~P.P~~~P.~%~KxK<~\'x~ +a- +as .. Xl'auilt Gx&e au 
viDgherne du ieueautotdl. Le revenu Se la Frunce e'tail donc, celo11 

lu i  , de i,zoo,ooo, environ deux milliards de notre monnaie , 
Gvnluation exngkrde. Le revenii dc la propriété foncihre ne dirasse 
guCre, :~ujourd'hoi, 16 P i,7oo,ooo,ooo. Ce qii'il faiit louer danc soii 



une rriestire senlilable; rnais il pretenda& lever 
le dixikme en nature, comme les dimes eccld- 
siasliqiies. Cet imp6t est le seul qui a i t  une enti4re 
1-essemblance avec notre inipot sdireot;. ril. ne drj- 

pendait ni de la qualité ni de la conditicm du] con- 
~ribuahle, mais seulement de sá fortune. Dans les 
iaxes personiielles, l'dgalitd ilemon te 3 In eapi ta- 
tion; dans les rGelles, au dixihme. Le clixieme 
s'appliqnait m h e  aux propridtes mobili4res , 
meme aox charges payées par le roi ; dansc ce der- 
r i ih  &a's , ' ce ~n'dtait 'qu'une réduction. Ce nivelle- 
ment de tous, expression d'un fait consommd, de 
I'dgalité des sujets devant le souverain, contrariait 
les prejugés du temps. Le dixihme fut aboli eri 
1717 ( 1 ) ;  il reparut en 1725 (z), sous le nom de 
cinquantieme; en 1733, sous celui de viiigti6me. 
Supprimd enc0i.e une fois en 1739, il fiit rdtnbli 
définitivement en 1741 (3). 

Ainsi, depuis Louis XIV, la noblessc, inddpen- 
tlamment des taxes indirecles, paya deuñ impbts 
directs. L7imp6t roturier, la taille perdit de son 
importante; dbji, en i 7 16, il n'htait pliis que le 
qi~ar t  di1 revenu public. 

livre, c'cst l'liiimaniif nvec Inqiitlle, nC gentilliommc, il propasa 
(l'ntteinilrc lcs piivilfcie's, et le corir:ige qu'il montra porir dirc iinc 

vfritk utile. 11 n'étnit meme pns soutenii par I'cspoir de la popiiln- 
rité : son livrc h i t  obscur, et I'autcur étnit i la liii de s;i ecirrii.rc. 

( 1 )  Isnmb., tome XXI, pngc 150. 
( 2 )  Imposit . en 17rance, tonie 11, ragc 1 7 4 .  

(3)  MatiPrcs d ' i m p b .  Remontrances dc la coiir dcs nidcs, 11. (;Su. 
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,A la mor1 dc Louis XlV, sur une recelte 
dc 165,000,ooo liv. , le Trdsor - ne touchait que 
GS,qocr,ooo, ( 1  ) ; gG,ooo,ooo (2) étaient ahsorbés 
par 1c;paiemenl des charges et les diriiinutions sur 
les impbts. Celte faible ressource n'htait meme 
pas tout entitire ?i la libre disposition du gouver- 
nement; les reveiius de I 7 15 et de 1 7  16 éiaient 
consonim6s d'avai~ce; il fallait fairc face i iine 
dépense de 165,000,000, et au paiement d'effets 
royaux qu'on évaluai t i 700,000,000. , , 

Nous allons mettre sous les ,yeux du Iecteur 
I'état du capital d6 par l'fitat; n~algrd tous iios 
effoi'ts, noiis ne poiirrons pas roujours éviter l'in- 
certitude et l'ohscurit6. La confusion introdui te 
depiiis Colbert dans les finances semble avoir 
passt! daris le seul ouvrage détaillé que nous pos- 
sédions sur cette époque. Chaque chifie aura 
besoin d'un con~rnentaire. 

La dette se divisait en deux classes : la dette 
cunsolidée et la dette flottanie. 

Lecapiial de la premidre Btai t de (3) I ,825,000,ooo 

(1) Forb., tome 11, pnge 3 5 1 .  
(2)  SG,ooo,ooo de charges, io,oo~i,ono d e  diminution. 
Forb , tome 11, pase 463. 
(3) Forb., íome 11, pnge 504. La compagnie d70ccident n c  pr6ia 

. i ~ i  ioi que 1,5oo,oon,ooo pour rembourser les crénnciers de l ' k t n ~ ;  
mais deja slL:iaient faites quelqiies réductions asscz fortcs sur le ca- 
pital desdeltes. ~ ~ , O O O , I J O O ,  p. 4G5. 11 ne prirait pas cn outre qiic 
le capital primiiif des nncirns ofices ait c'té sourriis uu re~nboursc- 
niciit ; il n',~ pijilé que siir les aiiignirntations des gages et les 

ollices crc'ds dclliiis iú8g. 1.c cnpitiil de ces dettcs noiirelles c'tait de 



Kepa1.t. , r , &iz5,~1uopoo 
La delte ~eprdsentBe p a r  dupapier I I ! - 

etai t, d o n  Desmarets, de.. . J . . 49 F j ~ , o c m  
enfina il y avai t en dépenses arridrdesfx$8o,ooo,ooo 

a,3$,ooU,om. , :  ..' , +  . , 
', b 

c:est , ,  A dire 4,3ao,ooo,ooo, ou 2,880,000,ooo 
dt: notre monnaie, selon que  l'on prend la valeur 

n 15,000,ooo. Aprts la réforme de  Colbert , les eharges conservees 
étaieíit évaluées 18;,o;n,o&o'. si maintenant nous' faisons fa sbmnic 
*.diaers rapitaux deonb par  Forbonuais, ncnis arriverons A peli 
prBa au  chiflre d u  textr. Quand deux voies dille'rentcs aboutissent 
311 1nCine rdsiiltat, c'est une jirdndc ~ircsornpiion en faveur de la 

1 éritC . 
Capital des rentes payées i 1'HOtel-de-Yille.. I ,292,uoa,noo 
Rentes payécs dans d'dutres bureaux, p. 385. 104,ooo~ooo 
Aiigmentatioris de gages depuis i 689, P .  395. z 15,000,ooo 
Capital des oíñces dR p a r  liEtat en 1664.. . . . i8~,ooo,ooa 

11 y a cependant une coutradiction dans le tcxte de  Forbonnnis 
dnut il faut  préveoir k lectcor : ik d i t  que ,les arrérages des Ten tes 

sur  1'Hbtel-de-Ville étaicnt de 3z7400,000; l'intiret de  cette deite 
aurait donc été ii dcilx et demi'poui. cent. C'est uiie erreur éviden te; 
autreinent que1 avantage eElt trouvé le roi ii emprunter de la com- 
p a g ~ ~ i e  A trois pour cent pour  rembourser des etTets deux et denii? 
Dans les reproches que Forbonnais üdresse au systrme, i l  lui h i t  
celui d'avoir fait banqneroute aux crdanciers de  l'État en les rem- 
boursant en contiats  ;i deux et demi : il dit formellement que l'iri- 
t$rEt primitif était de cluatre. Enfiu le texte d e  l'édit de  décembre 
1.1'6 ue laisse aucun doute. n Nous avons récluit au  denier vingt- 
,, cinc1 les rentes créées sur  les tailles au deuier douze pour iie pas 
>i leur laisser un si grand avantage siir celles de  I'tlBtel-de-Ville:. 1, 

Peut-dtre Forhonuais ne veut-il parler que de la ~ o r t i o n  des rentes 
~ ~ a y ; ~ h l e s  sur  le produit des ferines. 

( 1 )  F o r h . ,  tome 11, page 463. 



du anarc en septembre et en d6cembre. Dans les 
quatorze dernibres années du ritgiie de h u i s  XIV, 
les. dépenses avaient été de 2,87o,ooo,ooo, les 
recettcs ordinaims n'avaieiit titéquede 880,ooo,om; 
il avait donc fa1111 demander au créclit environ 
2,000,000,600. 

On cbncoit que 1'6normité de ce chiffre ait ef- 
.fray8 la regence, et qu'il ait Ité proposé de liquider 
cette situation par une banqueroute. Si lYÉtat eilt 
eté tenu i payer le capital de scr dette, on dtait 
acculh i une impossibilitd; mais ce rembw~sernent 
est une hypothhse qui ne se rdalise jamais. L'É- 
tat n'est d6biteur que d'une annuité dont il n'a pas 
grandintéret a rembourser lecapital. Le temps seiil, 
qui  diminue la valeur de l'argent, diminue aussi sa 
det~e; c'est un effet inseiisible pour dcs particu- 
liers, mais tres impoitant pour ~ 'État  dont la vie 
n'est pas Lornée. La seule chose a considérer h i t  

le rapport entre le revenu total et les charges an- 
iiuelles; il y avait la matihre ?i des réflexions gra- 
ves. Plus de la moitié du revenu Itsit paralysée 
par l'acquittement de la dette annuelle (1). 

Mais le daiiger de la situation n'dtait pas l a ,  
il était dans cette dette exigible, egale i trois fois 
le revenu de l'État, et qui dévoilait i chaque ins- 
tant la pénurie dii Trésor. Le désordre, les dou- 
bles emplois, les retards de paiement avaietit 
introduit une confusion telle que, ciuoique 

( 1 )  Voir ,IIIK l'itcec it~qtifirati\c\  



l'fitat ne dhl que 4yi,ooo,ooo l i v .  R la rirort de 
Louis XIV, ,il y avai't en circulaliori poiir pcu 
pr&s 6 ~ ~ , o o o , o o o  de papiers (1). La rbgencc, en 
outre, quin'avait pas d'argent et qni avajt paycr, 
employa la mbrne ressource. La plupart d e  ces 
papiers perdaient 75 pour ioo , et donnaiek, nais- 
sance A un agiotage effrené; une rdduction or- 
donnce sur ces valeurs, achetees la plupart ii bas 
prix, était j uste. 11 fi it  ordonné que les billels se- 
raie,nt visés par des commissaires, et.qu'en echange 
les ddtenteurs recevraient des billets d'Éiat, avec 
u11 intér6t de 4 pour roo. Une des choses qui 
nous déinontre le mieux que1 point les antici- 
pations, les délais dans les paierrients avaierit tout 
melé, tout confondu, c'est le i*dsultat m6me 
du visa. 1g8,ooo,ooo suifirent pour acquittei* 
596,000,000 d'effets z>isés;car, dans les 250,000,000 

quifurent creds, plus de 50 acquitti?rentsecretement 
plusieurs dépenses, Les parlies iirtdressd~s elles- 
nikmes ont reconnu la justice de cette opération 
rigoureuse, puisque les rdclamcitions adressíies au 
regent ne portaient que sur une somme de 
I ~,ooo,ooo (2). Malgré le bénéfice dix Trésor, oii 
ne sortait pas du provisoire, il restait encore (3) 
&$3!000,000 de dettes exigibles. 

Deux des mesures les plus acerbes, l'une de 

( 1 )  Forb., page 4 6 4 .  
( 2 )  Lcrnol~tey, Bist. de la rdgcnce. 
('1) Foih . ,  tome T I ,  page 465. 



fraude, la scfoiile dcs nionnaies, I'riutse de violeiicc-, 
la cliainbre de justice, fui'ent exploitées pour la 
dei-nihe fois ; on en reconriut depuis l'inutili té. Le 
principr des chambres de justice est rigooreux, 
mais n'est pas iniqlie; car 1'État ne peut tttre dans 
une condition pirequeles particuliers, et il a le droi t 
de revenir sur des engagements usuraires; mais 
l'applicn~ion est pi'esque impossible. Les rccher- 
ches sur les fortunes devaient remonter jusqil'en 
1689 (1). Pendant viiigt-sept aiis, les titres pri- 
mitifs avaient changC tant de fois de main, l'édi t 
6r;iit col~cu eri terrncs si élastiques, que tous dc- 
vaient subir cette juridiction, et que personne 
n'6tait siir de conserver son patrimoine. La legis- 
lation la plus tyranriique était niise au service de 
la cham bre de jiistice. 11 fut défendu, sous peinede 
la vie, de médire dcs dénonciateurs; qudqiies 
trnifaiits furent m6me condamnés mort et ex& 
cutés. Mais cette scvéritc'! fldchit : c'était de leur 
argent et non de leur sang qii'on rivait besaiii. 11s 
furent taxds d'aprcs lcurs ddclaratioils; quatre 
mille quatre cerit soisante-dix persorines furent 
coridainnt-es i payer 2 I g,ooo,ooo , environ les 
deux septiemes de leur fortune (2) ; mais, sur cette 
somme, il ne rentra grlhre que 70,000,000. Le 
reste f u t  gaspilld, ou remis aux fiilanciers par les 
sollicitatioiis des gens en faveur. 

(1)  Isamb., tome XXI, pagc 96. 
( 2 )  I.cilio~i tcy, page 68.  
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La refonte des monnaies est une opération 
ddjh jugde; Desmarets avait eu le torl, Cit' 13' 5, 
de baisser la valeur du marc, qui, depuis ~689, 
asait haussd d'une manibre constante; il- avait 
ainsi déna tu re les condi tions de tous les engage- 
rnents. Si le conseil des finances se fiit borné ii 
rendre aux esphces la valeur aritdrieure 4 1715, 
i l  eiit repare cette injustice; mais il ne se borna 
pac la. 11 donna au marc une valeui. supérieure i 
celle qu'il avait janiais ene, 43 liv. ; de 1716 
i 1723, le bdndfice sur les monnaies fiit de 
352,000,ooo ( 1 ) ;  mais le gouveriiement ne put 
s'assurer le monopole de sa mauvaise foi ; I'étran- 
ger, les faux-monnayeurs en toucli8rent leur part. 

On fit aussi des rdductions sur les rentes, des 
retranchements sur les d8penses; la rt!diiction ne 
porta que sur les rentes pavdes aurre part qu'i 
1'Motel -de- Ville; elle produioit 3,000,ooo. Ces 
dernibres dtaient protegées et par la rnodicité 
de l'intéset, et par le crddit des propri6taires. 
I g,600,4Lt4 l i v .  sur 3 2,443,429 étaient poss6ddes 
par des privilégiés. 

Mais cette reforme, terre i terre, disparut bien- 
t6t devaiit la révolution financikre qui devait 
bouleverser et la fortuiie de 17État, el les fortuncs 
privdes : il s'agit ici du fameiix syst6nie de Law. 

( 1 )  Isamb., tome XXl ,  pase 790. 

De 1716 5 1720, les altirations d'espices proiluisiient ?3::,oco,ooo; 

L ~ C  1 7 "  D 1728, i 19,ooo,aoo. 



La crtiation du papier-monnaie a soulevd lant do 
détriicteurs et d'apologis(es, que le lecteur nous 
padonnera si, pour lui en donner une i&e abr8- 
$60, no-us sortons de iiolre plan. 

C'est aussi un fait grave que l'espece de fureur 
aves- laqiielle la France et le gouvernement, ?i sa 
tbte, se prkripiterit dans une des theories les plus 
hardies. A ce titre, le systeme de Law est un des 
aiitécddenls de la Révolution. 

Law avait vu que lea especes n'étaieril gas seu- 
lenieritiiii signe, qu'elles avaient une valaur propre; 
que cet te valeilr les sournettait i des alternatives 
de hnusse et de baisse ; il conclut de la que les 
inetaux précieux n'dtaient pas le signe le plus pro- 
pre i faire les fonctions de monnaie; il pensa 
que le yapier avait une fixit6 dépendant de la 
convenlion et de la valeur qu'il représentait (1). 

Ainsi les altérateurs des especes ne les avaient 
considér6es que comme rin cigne; lui, au con- 
traire, n'en consid6ra que la valwr et chercha le 
signe ailleurs. 

11 existe partout des richesses qui ne sont pas 
représenthes, qui ne peuvent entrer dans les 
Bchanges qu'apres des formalités nombreuses; 
elles sont paralysdes daris les mains des détentetirs, 
et ne servent en rien i la prodiiction gdndrale. 
Law voulut restreindre le nombre de ces valeurs 
immobilisdes, et jeter dans la circulation le capital 

( 1 )  Méni. ilr Law ni1 rdgent, rapporté par Forb. 



224 POUVOIR ABSOLU. 

des dettes de l'fitrit, celui des sociPtts riiianci&res 
chargées d'exploitei. les revends publics, celbi des 
compagnies privilégiées pour le commerCB 'dari- 
time. Le papier-monnaie lui parut le meilleur signe 
représentatif de cette dnorme cikulation; sa valeur 
ne pouvait varier selon Iiii, puisquk' lc'n$rrlb~; des 
actions éta'it liniitt!. Mais il ne réfl&chissait pas qcte 
ces actions elles-niemcs ne seraient estimées qu'en 
&son de leur produit. Bien des causes s'opposent 
i des cha~~em~ii ts ' l>ruspues dans le iapport dCs 
denrées' aus  espie&& d'or el d'argent. Comnie 
elles forment la monnaie de tout l'univers, que Ie 
cornmerce a rapproché toutes les distantes, i l  s'é- 
tablit un niveau général qui n6 permet que des 
oscillations légkres. La production des mdtaiix 
prdcieux est bornée; elle ne s'opkre que graduelte- 
ment; elle n'agit done sur le prix des cIioscs que 
d'une mítniere insensible. 11 est dvident que le 
billet de banque dtant prirc! de ces dcux avantages, 
il n'avait cours qu'en France, ct la qiiantité des 
émissions il'avait aucune limite. 

La banque e l  les compagnies, portions d'un 
mbrne systeme dans la pensPe de l'auteur, canser- 
vkrent longtemps une existence séparée. La bAbqiie 
avail dté créée en r 7 r 6, au capital modest6 de 
6,000,ooo; ene avait obtenu, par iin privilége, 
qu'elle ne paierait qu'en écus de banque, d'une 
víileur invariable. Cette fixité, la rdgularitd des 
paien~etits, avaient ranimé la circulaiion presquc 
dteinte depuis la refonte des moniiaics; jusclu'en 



i 7 15, elle iic fut yii'une entreprise yariicu1it:l.c; 
nlais,.i cctte til~oqiie, elledevint bancliie royalc. Les 
acti~nnaires, furent remboi~~sés, et le gouvei*nc- 
ment eutla direciion absoliis; les billets devinrent 
une monnaie obligatoire. 

Dans le ,rn&me temps, une cornpagnie privildgide 
l. , 

pour le commerce dY0ccident arait dt6 fondée eii 
,716;  son capital avait Gtt! de ioo,ooo,ooo de 
hillets d'État, don1 le guuverneinent payait l'inle- 
~ 4 t  , ,  + 4 pour 100 (11%. L'int4rdtde,la preinibre ailnde 
devait dtre employd A son,comrne.rqe ;.de nouveaiix 
priviléges lui furerit accordds : le commerce des 
Iiides, celui du Sénégal. Elle acheta au roi le 
benéfice des, morinaies,, la ferrne du tabac; enfin 
elie dun i t  les ' fermes genkrales, les dornaines et 
les recetres genérales. Quand ou r4fléchit A 1'4- 
norme puissance conc6dPe i la coinpagnie, il est 
ais8 de voir que si,  le syslkine eUt 616 possible, il 
eiit dtd,une revolution, non pas seuleraent dans les 
finanoes, mais dans l'État. Le gouvernment eiit 
6tB bien peu de chose au prix de la socidté, dispo- 
sant de telles ressources, ou plutot la sociéré fiit 
devcnue le gouvernement lui-meme. 

La conipagnie preta au roi I ,5oo,ooo,ooo i 
3 pour, 100, pour renibourser les dettes de I'État ; 
tous les cr4aiiciei.s d'ktat, de bon grd oli de force, 

(1) L'dtablissemenl de cclte con~p:ignie aviiit servi B diininuer Iü 

detic flottante; le capital payé en h i l l e~s  J'État sortait de la cirru- 
I;t~ion . 

1.5 
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fiirent appelés i cettc clébauche d'agiotage. A cha- 
que nouvel engagement contracid, des actions 
Gtaient émises; ces émissions étaient régl6es de 
maniere que le taux des actions primitives haiis- 
snit toi~jours. Tou t souscripteiii~ des noiivelles ac- 
tions devait en repr6sentei. cinq anciennes. L'en- 
gouement fui te1 que le psix d'urie action originaire 
de 500 liv. s'dleva B 20,000 liv. ; le nombre total 
des actions s'éleva ii 600,000 liv. ( r ) .  Cet énormc 
m~uvement~de fonds esigeait un numdrairc abon- 
dant. La Banqiie crea des billets pour pliis de 
3,ooo,ooo,ooo; on e5t meme I'imprudence de 
fiiire des hillets de ro liv. : c'dtcrit, comme l'expé- 
riencc l'a dhrnontre .delmis, se, préparer une crise 
terrible au rnoment oii la confiance s'arrhte- 
rait : plus le nombre des ddtenieui-s augmente, 
plus la peiir es[ coningieuse et soudaine. 
Tout fut employé pour donner a la moiitiaie de 
papier une sapdriorité srir I'argent; il fiit d4fendu 
de garder de l'or et de l'argent; les especes mé- 
talliques ne purerit btre employdes dnns les paie- 
mentsau dessus de 600 liv.; ces mesures réussirent 
un mument. Le billet gagna 10 pour IOO sur 
l'argent ; mais le gouvernement avait abusé de 
cette facilitd de se créer des ressources, il avait 
m111 tiplic! secrbtemen t les billets (2) ; c'est la l'in- 
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convériieri t le 1 diis giand d'un papier-moiinaic, 
siirtori tdans Lin pays ohlepouvoirn'estpnslepuhlic. 

sCelui-ci s7aperciit bientot qu'il ne possédait 
yu'iine valeur fictive, il voulutla réaliser : l'ent~ioii- 
siasme qni.avait porté les actions a zo,ooo,ooo l i -  
vres i se refroidissciit. Law , nommé controleur 
gdniral, essaya de Iiitter contre le discrédit (les 
billets. 11 dépr4cia les espkces, porta la valeiir d u  
inarc a I Z O  livres par des augmeniations succcs- 
sives. 11 espérait que l'incertitude et les variations 
brusqiies de la monnaie métal-lique dé~ofiternien t 
Ics ddtenteiirs ; mais ces mesures proiivaient la 
cl6fiance di1 public et ne le guérissaient pas. Ce fiit 
alors que la banque fiit réunie la compagnie. 
Law ~ r o m i t  d'échanger les billets en actions ct 
les actions en billets : il espérait ainsi soutenir le 
cours des premiers, parce que le hillel ne donnait 
aiicun droit au dividende ; rnais ce dividende était 
fort exagere : Law, lui-meme , ne 1'Cvaliie qu'i 
91 ,ooo,ooo liv., et le capital des actions possédées 
par le pilblic ddpassait 4,ooo,ooo,ooo livres. 

La confusion de la Banqiie et de la compagnie 
fut  la mort du systt5me : les billets de banque et 
les actions, devenus solidaires, se précipitkrent J 

dans iinc Baisse énorine. La décadencr fut aussi 
prodigieuse qiie la prospérité. On cite iine action 
qrii fut venduc un louis. Enlin, le billet dc banqiic 
fiit d4mondtis6. Tous les effets , actions et billets 
furent soumis au visa : de 2,222,000,000 liv. ils 
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fui-eiil i~t:Juiis i I ,yc?8,ooo,ooo liv. ( 1 ) .  Avaiit la 
c-liute compl6ie du syst&me, les rentiers avaient él6 
rrmbohrsés en rentcs B deux ri  demi poiii: cent. 

.I,,'$tai gagna aii sysihmc ilne réduciion 'de 
I S,poo,ooo liv. siir ses cliarges anntielles , ,ininco 
rdsultat si on le compare ai i  bouleversement de 
~oiiles'lt-S fortuncs. Crace j. cette faculte d'impro- 
viser des richesses, il se releva tlu milicu des riiincs 
financieres de,Louis XIV q u i  L'accablaient. 

Cette reduction de plus de ~OO,OOO,OOQ l i v .  siii- 
des titres dépreciés portait avec elle son excuse. 
Le gouvernement avait , i l  cst vrai, gnranti les 
I~illets de bariqiie; ninis il avait dtti entraiiié lui- 
mhine par I'enthousiasnie général. La véri table 
banqueroute fut I'altdra~ ion des monnaies. Le marc 
passa de 30 liv. h 5 j ; c'était réduire de nioitié, h 
peu p r h ,  la derte de Loiiis XJV. 

Si ~nnintenant oii sccumulc: ces diverses reduc- 
tions , celle de 3,opo,ooo liv, sur G,ooo,ooo de 
i>etites, laconversion des rentes sur l'H6tel-de-Ville 
en actions entikres i deiix et demi pour cent, la 
baaiqueroute d'un quart sur  les billets de banquc, 
on nrrirera i u11 chiffrc qui  surpassera les deux 
tiers retranch6s A la dette publique par la révolu- 
tion. Mais, nous le repétoils, le systhme n'est entrti 
qiie pour peu de chose dans cettc banqueroute. 

Toiislescapitaux ne furent pas remiiés sans proG~ 
pour le pays : les déhiteiirs, les proprietaires dc 

( 1 )  I'oil> , tonie 11, page G4.. 



terres se libér6rerit; e t ,  qiloique ce flit aux depens 
de leurs créanciers, comme les dettes avaient 6iC 
F8ntraFt~esen des ternps ficheux , oh ies condiikns 
étaient dures, le rcmboui-sernent fi plus de bien 
que de mal. 11 ddlivra la prod;ction d9int&i$ts 

' l... 

iisuraires. La France entíkre avait 6t6 appeIée i 
prendre sa par1 dans ce jeu effrGn6 : le magistrat 
I I O U I - ~ ~ S  gages, le renlicr pour ses rentes su r  1'Rb- 
telde-Ville. Tous durerit sentir combien leur bonne 
o; uiauvaise fortiinc dépenaait de celle (le l'fital. 
C'est i C P ~  te époquc qii'ont cornrnenki: les thdories 
financieres, les iddes de r6foi.m~ ; quelq ~ ics  iddes 
plus justes sur la niontiaie, le crédit se rdpandirent; 
et, depuis I 726, il n'y a pas eii un min i~ l re  assez 
igiioraiit polir nltérei. Ics esp&ccs. Qiiant au eouver- 
nement , il ne vit, dan9 cette esperiencc qu'un en- 
coiiragemerit h la routiric; il pi-it cn hnine les idées 
de rrformc et de tbéorie , justenlent a11 moment oU 
elles dtaicnt acciieillies avec le plus dtl faveui. par 
la nalion. 

t e  Iecfciir s'd~oiinera pcut-Clrc de ne pas iious 
voir pousseiu ccs 1-ecliei-ches plus loin. Il y a uiie 
telle difldreilce entre I'organisalion ac~uellc et celle 
de l'ancicii rdgimc, qu'on es1 porté i croire que des 
traiisilions, des réforines gi~adiielles avaierit pré- 
paré et amen& le changement. 11 n'en es1 r-ieti poiir- 
taiit. L'anciennc inonarchie s ' s t  iminohilisée daiis 
les trallítiona de Louis XTV. Ap1.k~ ce rhgiic, l p  

progrts fiit dans les id6es : les lois restereiit sta- 



tioiinaires, Pcndarit que les bases de l'dtat social, 
la politique, la ~~eligion nikme, dtaierit discut&s 
tout autour de lui , le gouvernemcnt s'endoiqmait 
dans son dgoisirie et son apntliie. Il ne shccup;iit 
di1 mouvrinent philosophique que pour lui donner 
des preuves d'un mauvais.vouloiri mpuissant.L'Bdit 
de 1759 (( condanme i mort tous ceux qiii auront 
), composé, fait composer des écrits tendani A at- 
)I taquer la rcligion , i éinoiivoir les esprits , don- 
>) rier atteinte i notre autorilé. )) Au siecle devol- 
taire et des encyclopédistes, une tellelt?gislatiori ciit 
616 atvoce si elle n'eut pas &te ridicule. 

Cettc s8pai.ation du pouvoir d'avcc Id socit'l6 ü 

614 signal6e par Lous les liommes clui sc sont oc- 
cul~5s de l'histoire dc ccttc 6poquc : elle es1 lc ea- 
rlictkre di1 xvIrie siccle. La sp6culaiioi-i c l  la pra- 
tique furent deux moricles distincts, sans aucune 
communicalion , et qlii, mulucblleiilcril, se rn6pi.i- 
snierit fort. Cet 6loignemen t des id6cs nouvelles ne 
fut mhne pas pnrticulier au pouvoir royül; la ma- 
gistraturc , iiialgr.6 son oppositiori constaiite h la 
cour, repoilssait toiit changement. Ainsi les deux 
pouvoirs politiques restaient en arrikre dri inouve- 
nicrit qui einportait la sociélé. 

De leiir c6t4, les philosophes , exclusifs dnris 
Iciirs alliaiices, ii'appuykrent jriiiiais la rdsislance 
du Z'arlenierit. Voltaire, Turgot Itaient mal dis- 
pos(% pour la inngisti~alur~c. Les idées les plus liar- 
dies se tlévelopyaienl donc en fncc du gouvernement 
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Ic plus indliculeux qiii fAt jainais. Ce fut peut-4tr.e 
uire des causes qüi i-cridircni les sysi&mes aiissi iil- 
tl6pendsnts. L'homrne qui espere voir ses thdorics 
appliqliées assaie de les concilies avec les intér&is 
1)1-&ents3 et ce ~oin~poli t ,  eflace ce qu'elles. ont de 
~ r o p  akdu;, lorsqtiau contraire il mit qu'il @'en- 
ooui-ra pas la i*esponsabililk de la réalisai ion, ilt iie 

1-i c~ile devant aucune hypotli&se, devant raucune 
conskquence. Cette í'oi dans les pl-iricipes, que les 
faits ri'maient jamais embarrasshe, a donno, ~ I X  

i.6formes de 89, un caractk~~e de radica.lisme qiiixe 
s'est ir.kiire p?s sonienu. La révolu~ion s'est mocl6- 
i+e eii se consolidant. 

Si doiic on voulail suivix l'enchaiiiernent des 
causes qui l'ont ameiiee , ce serail i l'liistoire des 
idees et des thdories, t t  iioii i celle des faits qu'il 
faudmit s'adresses. La régence avait donné le pou- 
voir A un prince aiiioureux de riouvenutés, ennenii 
de Louis XIV, qui, peridaiit sa lie, l'rivait disgra- 
cid, el qiii avait voulu le teriir en tuteEle apres sa 
mort. I'hilippe, i son avkriement, essriyci de modi- 
Eer le systkme adrriinistratif. A des ministres , 
riiai(ses absolus dans chaque par~ie ,  il subs~itiiii 
des cor~seils dépendant. tous d'un conscil ceri tral ( 1  ). 
Cliaque conseil dcvait decider les affiiires i la plii- 
ralitd des voix. Cetle macliine conipliquée ne foiic- 
t ionna pns loiigteii~ ps, l'aiicieniic Fornic Ciit .scprise, 



ct la nouvelle abandonnde aíix ulopies de I'abbé 
de Saint-Pierre. Meme dans des. ddtails ~insigniu 
fiants; .les idées de Louis XIY pr&valure-erit. f i p r k s  
la disgrace de Fouquet , la place de surintendaht. 
fut.riBolie. 11 n'y eut plus de ministre des finances : 
le mi wdoiina toutes les depenses lui-]neme su~cle 
rappart du cont16leur gdndral. On voit BSSFL que 
ceite distinction etait pius apparente qiie reelle; 
ii-iais elle fut comeilvde, Le plus important des 
iniriistrwn'en ezit jarnais le titre, et ce ne ffit qti'en 
1789 v e  Necker fut ministre des firiances. Jus- 
qu'alo~bs il n'y avait eii que des contrbleurs gdnd- 
raux. 

Dans la législation, quelqucs réforrnes furent 
essayíres; mais, par leur timidite nienie, elles con- 
iirment ce que nous avoris avaiicd. L'iinitB dans 
les lois était un  besoin géndralemerit senti; la ju- 
risprudence h i t  si variable, que tout 1'ai.t du ylai- 
deut. consistait Aaob-tenir, par des jagements de 
compdtence, des tribunaux favorables sa cause(r ). 
Ntiannioins on ne toucha pns aii fond de la legis- 
lation c i~ i le .  Dnns les ardonrlances sur les dona- 
tions(z), les testainenta, niatikres oiilcs successions 
soii t partout rappelées , il ii'est pnrlé ni du droit 
d'airiesse, ni de la legitime : ces poiiiis étaient lais- 
eds aux articles des coiiturnes. Les substitutioiis 
liirent traildes avec pliis de iiliriagenieiit cncore. 

( 1 )  Pii , i inb.  (Iu I'oi~donn;inct: sul. les tloii;iliuiis. 

Isamh. ,  tome X X I ,  pgr .  344, ;in 1 7 . 1 1 .  

(2 )  1 7 3 1 ,  1135 .  
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Ainsi, dans certaines provinces, ob le droit de 
siibstituer 6tait ind6Tini , rien ne fut changd ( 1 ) ;  

daos les aulivs, on horna la substituiion A deux 
degr6s, outre. le lépataire. 

La seule ehose de ~ e t t e  Gpoque qui soit restée 
dansmtre d~oit,, la ldgislsiion sur les hypoth6qiies, 
es& due i Terray. Avant cette rdfomehque Colbert 
voulut et ne put accomplir, les ventes des immeu- 
bles éttaient-entrav6es de genes nombreuses. L'ac- 
qudreur ne poiivait se libérer envers- les crhanciers 
hypothdcaires de son vendvur qii'en créant un 
créancier fictif (2). Celui-ci poursuivait I'expro- 
~wiatioii clevant la justice. Ainsi toute vente d'im- 
meubles était soumise aax longues procédures de 
la saisie inimobilibre. Terray sirriplifia ces forma- 
lités et les rdduisit i peu prks i ce qu'elles sont 
aiijourd'hui. Le vendeur fut olligc! de deposer son 
contrat, le c~daiicier de former opposition au bu- 
reau du conservateur. Cette opposition Bquivalait 
i l'inscription du  code; elle 4tait valable pour trois 
ans (3). L'ensenible des mesui,cs pi-ises par Ter- 
ibay autor:se h croire qu'il ne vit dans celle-ci qu'une 
ressource financii?re, et que les taxes percues par 
les oificiers charges de d6livrer les divers actes de 
procédure le toiicli6rent plus que la facilité du 

(1) A r t .  32,  o r J .  siir les subctitutiona. 
Isanib:, tome XXII .  
(2 )  Cuyot, voc.  Dkcrct volontaii e .  
(3) hrt. 8 ,  I!, c t  16, tlc I'ord..de r t l i ,  
I r ; a r i i l i . ,  tomc XXII ,  pngc 530,  



coiirrhle. Mais ce n'esl pas la yltiiiikre fois que le 
11 ien a éte Iait par de mauvais moiifs. 

Qiiari~ aux finances, le chifFrede l'inipdt augnien- 
13 ; nlais les principes resldrent les niernes. ~ ' É t a t  
1)a':licipa la i~icliesse générale. Le revenu du ta- 
1 ) a ~ ,  par exemple , prit un d4veloppeiruentl~&orme. 
Eii 1674, il n'étnit affermd que 500,ooo livres; i la 
paix de r -  14 ,  il ful porte a,aoo,ooo livres (1); 

ciifin Necker 1'9value A 3o,ouo,ooo liv. Les auti es 
tagcs qe furent-lias niodiliées. La ca yitation , les 
vinglienies f i lren~ toujours perqus sur la noblesse; 
la tliille fiit toujours un sigrie deroture. Les ban- 
queroutes de Terray ne furent pas une liinovatiori 
dans l'ancien regime ; elles eurent iouiefois ceci de 
particulier, qu'elles furent faites dans un intérCt 
égoiste. Louis XIV avail confondu lYÉtat et sa per- 
soniie en disant : rr l 'État,  c'est inoi. Ce rnot 
Ctait l'orgueil i son plus ha111 degrd, mais l'orgueil 
ddlivi.d de calciils mesquius. Loiiis XV, au  un- 
traire, cherchait A gagner sur la miskre génerale; 
il se livrait A des spéciila~ioris qu'il favorisait de 
son pouvoir de ligislateur, perrnettant ou déferi - 
dant le commerce des grains, selo~i les intérets dc 
soii monopole. 

Louis XVI, avec de bonnes intentions, essaya 
deus fois de Ia rdforme. Turgot ripl)orta dans les 
aflaii-es les idtses de son sihcle; il voulut réaliser la 
réforine adrniriistra t ivc qii'effcctua la rdvnliition 

(1)  I~nyos i t .  en Francc, 10-mc IV. 



filancaise. Par la roideur de son esprit, l'intlexibi- 
lite de sa ~héorie, il eii est le seul prdcurseur daris 
le gouveibiiement. II avait l'espril d'iin ptiilosophe, 
ct non cetui d'un légiste. Les prcambules de ses 
édits ( 1 )  sor~t d'excellents traites sur chaque nia- 
ti8re.e; mais l'opp~sition d u  Yarlernent fit attorler 
ces reformes liardies (2). Les corvées un mornent 
suspendues, les jurarides et les corps de matti.ises 
ddtsuits furent rdtablis , et la tentative de Turgot 
rie servit qu ' i  d6moritrer cornbieri la plaie de 1'2~1- 
cien r6girrie était incurable. Neck'ei', plue tiniide 
que son prdddcesseur, essaya de vivre avec les abus 
et (le les adoucir : il échoua comine lui. Lorsqrie 
les abus sont portds i un certain degrd, lorsque'le 
pliis grand de tous est dans la conlradiction des 
idées du passé aoec les faits actuels, il est rare 
qri'uri gouvernement puisse se corriger lui-mCme; 
son antiquité meme lui nuit. 11 apporte dans les 
affaires les priricipes du temps o h f  s'est créA pliit6t 
que ceux du temps oii il vit; il Paudi-ait, avant de 
se i~éfornier, qu'il renoncal A son titre Idgal. Or, 
poui- le despotisme , une pareille abdication , c'est 
le suicide. 

(11 L'édit sur le comrnerce des giains, celiii siir les corpor;itions, 
relui sur les corvC~s. 

(2) Isarnh., tome X K I V ,  page 4 1 0 ,  an 117G. 
11 est cu~icux de lire, dans les rernontrnnces do k'drlement , 1 1 .  

n ~ o ~ i f s  dc su11 opposition 11 c r ~ i n t  que IJ  liljertt! di1 comnic,r<c drs 
grnins n'iiitrodiiisc IJ discLte, page 4 17; quc la liberté di1 comrnerrc 
ne nuise ,i sa prospéritt!, qiic 1'1 siippression de la c o n  Ce ne confondc 
la nohlesse ct le rlergé avcr Ic priiplc, pngc 4 1 4 .  



Dans les deux aiinEes.qui$ paecéd&i.ent les Étals 
gén&raux, il y eut c~uelqiies 6dits dont la pensée 
sernble pliis radicale : ainsi, par exernpIe ,$ w1ui 
qiii réduit les jurid ictions deux degrés , y ui res- 
treint la justice seigneuriale. Mais ces lois $aypar- 
tiennent plutbt A l'histoire de la révolrit ion qii'h 
celle qui préckde; en realité, la France n'a pas vécu 
sous ce régime intermediaire, et ces lois n'oiit 
d'intérkt que cornme sympt6mes de l'esprit noxa- 
teur. . ,, , T i  

~Sous  leir&gne de Louis XIV, nbus le rép6(o~s,  
une forme définitive a 616 donnée i cette socidté 
bizarre, féodale par les mots et moderne par les 
idées; oii le despotisme , absolu en principes , cd- 
dait cependant i des restrictions mal déiinies; 06 la 
nation franqaise , si longteips morcelde, s'appro- 
chait de l'unité complbte. Dans le tableaii que nous 
allons faire, nous n'oublierons pas les changements 
opérés depuis lors, et la rareté mcme de ces 
changements pourra inontrer au lecleuil si nous 
avoiis eu tort de nous arreier cette dpoque. Nous 
avoils cru qu'il valait inieux donner une idée gé- 
iidrale de ce gouvernement dans le teiiips oh il 
s'est consíiluk que daiis celui o i ~  i l  a étd détruit. 



l .  CHAPITRE VII. 
I $ 2 '  

k k ~  DLL<.LA~I<R~L.NCG AVANT LA RÉVOLUTIO;Y .-FINAS'KCES. 

' /  

Iiiip6t direet.- La; tabllq. t Ek était levée dans.las ,pays 
,#Étitfs pqr, les diciers des, @ats. 7, , h n s  ,le.,,pqs 
d'éleciion au nom du* , gouvernement. - Elle , , yst 
réelle dalis certaiiies provinces. - Personnelle dans les 
autres. -Exemptioiis.- ~ u r i l i a r ~ e  du pauvre.- BI eve t 
cle la taille. - Département entre les paroisses. '- Le 
r6le.-Collecteurs. - Juridiction de la cour des aide8.- 
Capitatioii. -VingtiCines.- ~ i b s  par Rhteadant. 4 111- 
certitude de cet inipdt.-Arbitrai1e.- IiiipAts indirects. 
--De la fer111e.-Ses inconvénients -1iilgalité entre les 
provinces. - Gabelle. - Diversité des droits.,- Oqdan- 
nance de 1680. --Greniers d'iinpot. - Greniers de vente 

' vo1ontaire.- Sévérité des lois de gabelle. -- ~uridictioii 
s$Eciale. - Prix $u sel. - Aides. - DroitS sur le 'vin.- 
Ordorrilrrnces de Co1bei.t. - Droit sur le papier ti'mbré. 
- Douanes. - Division de la Prance. - Gene du coiil- 
iiierce. --Réforinede Coberts-Tarifde1664,-De 1%. 

. .  , I . 1 0 '  

, Rappelons-noiis le point de départ dc ces re- 
cherches : la divisiori de la France eii provinces 
séparées lcs unes des autres , conservant unc exis- 
tence et presyue une nationalité distinctes : dans 
chaque provincc , deux classes d'homines , l'une 
souverainc et l'aiitre serve. Ces deux inégalitfis 
ont laissé aprks elles des traces profondes. La pre- 
miere , celle entre les provinces, était consacrk 
daiis les taxes sur la consommation ; la seconde, 



dans les impbts directs. Ceux-ci, il es1 vrai, 
n'étaient pas percus d'one mallibre uniforme, mais 
i1s élaient parbut. Loriis XIV fut le premier qiii, 
dans les iaxes créées par Iiii, n'a respccté aucun 
de ces priviléges ; il les a exig4s de tous , sans re- 
connaitre aucurle distimtion, soit entre les pro- 
vinces, soit entre les hom~iies. T I  resserrnit I'inéga- 
lité dans un cercle plus dtroit , mais sans la dé- 
f riiire. 

Payer la taille rr toujoui~s dtd une espPlcc de flétris - 
sure. Le principe féodal, quc le gentilhomme ne de- 
vait rien sur le produit de sa terre, est resté la thho- 
rie légale de l'ancien régime. Les dixihrnes et la ca- 
pitation, quoique toujours percus, étnieiit rcgíírdés 
comme des mesures teinporaircs. Le gouvernement 
ddclarait, en établissant les vingtiitmes clui rempla- 
citrent les dixiemes , l'époque o& ils devaient ces- 
ser (1); mais il renouvelait , a chaque période, 
I'établissement et la ddclaration. Les progrks de 
l'égalitd qui envahissait la sociétd francaise se r6- 
v6hienl dans les divers impots. Au conimencem~nt 
du xvrre sikcle, la taille , imp6t roturier, forniait 
un peil plus de la moitid de la recette (2). Ce rap- 
port resta le rnbme sous Richelieu. Noiis ne parle- 
rons pas dc l'administration de Mazarin , temps de 
gnspillage ob le chiffre des taxes Ctait d'autant plus 

(1) Éditsde 1749, 1756, 1163, 1 7 1 ; 7 .  

1 : i t .  d'inipots, page 408. 
1.2) i 4,000,000 siin zCi,ooo,cioo. 
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Glevd qu'ellcs etaicnt plus nial payées. Sous Col- 
I~crt, cn IGGI), I'irnl6t clirect 6tait de4.~$,ooo,ooo li- 
vres sur 102 ; en i 633 , de 35 sur I I 7 ; peii 
11ri.s le tiers de la rccette tot:de (1).  Solis Necker , 
la tail le n'htaik pliis que le cinqiiieme du revenu (a). 

La r6\rolution opérPe dans la soci6t6, le niveau qui 
s'nppesa~ilissait sur la classe 6levde se manifestaieot 
liati temen t dnns cet te progression ; rnais la mbmc 
cause rendait plus insi~pportables les ilestes de. 
I'inégalib4 [&dale. Ce n'diait plus l'expression d'un 
fait actucl , c'dtait iine injusiice née d'un &gime 
détruit : on s'y soiimettait comnie on se soumet a 
la force, a contre-coeur, et cette obéissmce elle- 
meme raopelait ledroit qiii ne la 16gitimait pas. 

L'impbt direcb variait selon les diverses pro- 
vinces. 

Dans les piys d'filnts, 06 certaines traditions de 
libertd s'dtaient consertrées, les taxes étnient levdes 
au noui des États, et par lmirs officiers (3) ; mais, 
depuis loiigtemps , leu1.s dons n'éaient gratuits que 
de nom; ils étaient devenus une imposition ordi- 
naire. Le pouvoir des États n'était plus qu'un mot 
sans valeiir, excepté peiit-&tre en Rretagne. En  
Bourgogne, par exemple, ils ne s'asseinblaient que 
tous les trois ans, pendant u n  mois (4). Leur aii- 

( 1 )  Foi.11. 
( 2 )  gr,aoo,ooo sur 58f>,onn,ooo. 
(3) Mat .  d'impots, pnge 351 .  
, í) Renioatr~inces clc 13 CVUI' ~ l c s  U ~ ~ C S  en 17G3.  
V n t .  d'iilipols, pagr 3.18. 



toritk était excrcée par la chainbrc des élils, noni- 
mCs sous l'infliirnce d ~ i  goiivernemerit. 

Toutefois, les apparenccs meme de la libertd 
sont bonnes i quelque chose. Les pays d'fitats 
dontla population était le qiiart de celle du rovaume 
ne payaient au roi que 6,000,ooo liv. en 1670, 
tnndis que les provinces d'klection payaient 
3/i,ooo,ooo liv. (1). A la fin du xvrrie sikcle , on 
peiit encore ohscrver la meme différence (2). On 
remarquera que les pays d 'ha ts  , l'exception de 
la Bourgogne, joiiissaient tous de quelque exeinp- 
tion sur les droits d'aides oii de gabelles. 

Non seulement l'impot direct n'6tait pas percu 
partout de la meme manihre, il ne l'était meme 
pas d'aprtls les memes principes. Le contribuable 
changeait selon les généralitds : dans les unes, la 
taille était réelle ; dans les auti-es, elle élait per- 
sonnelle. Cette division ne s'accordait meme pas 
avec celle dont nous avons par16 plus haut. Ainsi, 
par exemple , en Dauphine, pays d'election (3), 
la taille était réelle, tandis qu'elle était personnelle 
en Bourgogne. En géiiéral, la rialité de I'impol 
était le droit commun du midi. La jiirisprudence 
romaine y avait introduit quelques principes 
d'équité, inconnus dans le reste de la France. 

( 1 )  Forb., tome 1, page 4 4 3 .  
(2) Compte de Nccker P l'hssemblée constituante. 
(3) Les pays d'dlection oii la tnille étnit  rgelle étaient In g6iir'r,ilit& 

'Ic Dlontauban, de Gvenohle et  d'Aiicli. 
Imp. Pn Fraiicc, iome 11, pagc i 1 8 .  



La taille personnelle s'iinposait cl'aprbs la qua- 
lité de la personne; la idelle , d'aprks celle de la 
terre. Le principe des deux mdlhodes élait l ' inb  
galitr. Daiis la premikre, il y avait des hommes; 
dans la seconde, des tcrres qui ne payaient rien. 
Entre ces deux injustices, la derriihre était la 
moindre , parce qii'elle étail fixe; elle ri'avait 6th 
faite qu'une fois, el tout acqudrcur d'un bien ro- 
lurier connaissait I'obligation qu'il contractait. 
Les changements dans la taille personnelle avaienl 
lieu tous les ans. Rendre la taille reelle dans tout 
le roraunie avait été le v ~ i i  inutile de Colbert, et 
la cliinlere de ~ O L I S  les rheu r s  ( i  ). Les faits vont 
souvent au dela des utopies les pliis hardies. 

L'arbitraire et la surcharge du pauvre étaient 
deiix inconvdnients inhérents i la ~aille person- 
nelle. 11 est d i h i l e  d'évaluer, avec précision , la 
vdleur de l'exemption accordde aux pi>ivilégiés. 
Comme le fermier dtait iniposd i raison des 
terres qu'il faisait valoir, il compensaif l'impot 
par une rdduction sur le fermage. l\llais enfin, il 
y avait dans la taille une portion, privilege di1 
pauvre habitarit des campagnes. Necker est resté 
au clessous de la v&rit&, nous le pensons, qiiand il 
l'évalue a 10 ou I 2 millions sur 90, car les privi- 
léges étaient nombreux (2). 

Tous , il est vrai, n'avaient pas la meme &en- 

( 1 )  Buiilainvi!liers. 
(2) Necker, tome 1, page 88. 



due. Les nobles, les menibres des cours soiive- 
raines, non seulemcnt ne payaient pas la taille 
personnelle; mais ils avaient encore le droit de 
faire valoir par eux-1n6mes urie certaine ktenduc 
de terre. Ce privilége d'exploilation 6tait dc quatro 
chnrrues pour les gentilshommes et les ecclésias- 
tiques ; d'une charriie, pour les boiirgeois de Pa- 
ris (1). L'exemption de la taille personnelle des- 
cendait heaucoiip pliis bas. Les liabilaiits de Pai*is, 
de Lyon et de plusieurs villes franches , les rriern- 
bres des prPsidiaux , des dlections, des greiiiers i 
se1 , les oaciers  aiix armees, c'esl i dire la por- 
tion la plus riche du tiers-filat , joiiissaient de cette 
faveur. C'était i'effet de cette idde malheureuse qui 
avait attachd de la honte i un impot : chacun 
cherchait s'en exempter par vanitd et paravarice. 
Telle htait la force des prdjugés que Malesherbes 
lui-meme ne voit dans ces priviléges que des droiis 
acquis (a). 

Le principe de la taille personnelle lui 6tait toiitr 
fixité : elle devait varier comme la richcsse di1 

contribuable. Le fermier était ari.et6 dans toute 
amélioration par la crainte de voir augmenter sa 
cote. On avait réduit, il est vrai, la rigiieur de ce 
~wincipe; on avai t dgard i la valeur di1 fonds es- 

( 1 )  kdits de 1661 et 1073.  
Imp., tome 11, page 43. 
(2)  Reinotitrances de la cotir dcs :iiilcs, rifj3. 

5lat . cl'iiiil>6ts, page 2 1 0 .  



ploité par le tnillalile. Ilais, comme la taille n'erii- 
portait pas bypothhque (1)) toutes les rigueurs de 
l'exécu tion étaient pour le ferrriier. On peut voir, 
dans Vauban et.dans Boisguilbert (2)) que1 degré 
dedureté elles étaient portées : on arrachait les pou- 
tres, les fenbtres des maisons pour les vendre. Si 
le privilégie payait une par1 indirecte par les mains 
de son fermier, il était, au rnoins, exempt de toule 
avanie. 

Le chiffre de la taille et sa rdpartition entre les 
diverses généralités htaient fixds , chaque année, 
par un arret du coiiseil, appelé brevet. D'aprhs 
l'avis des intendants, la division de l'inipot était 
faite entre les Glections de chaque généralité, par 
les commissions émanées d u  conseil. Aprks les 

'coinmissions données , le conseil du roi n'interve- 
nait plus (3). 

Dans l'origine, les fonctions attribuées aux in- 
tendants étaient remplies par les bureaux de 
finrinces; c'dlait d'aprbs leur avis qu'étaient expé- 
diées les commissioris. 11s faisaient aussi, avec les 
élus , le ddpartement entre les diverses paroisses. 
Mais, depuis 1643 (4),  cette autorité passa des 
magistrats inamovibles aux adininistrateurs révo- 
cables. Les premiers n'eurent plus qu'une voix 
consultative, le département de la taille dut  tou- 

(1) Damat. 
(2) Vauban, dlme royale. Boisguilhert, détail de la France. 
(3) Mat . d'impots, page 659. 
(4)  Fnrh., tome J ,  page 286. 



jours porter l'attache du  trésorier de France, 
simple formalité sans valeur. Les intendants seuls 
décidaient de l'imposition de chaque paroisse. 

Ce changemerit dans les fornies en entrainait u n  
dans le fond. Quand le département se faisait par 
les dlcctions et les bureaux de finances, tribunaus 
rdguliers, c'était par une décision jridiciaire sou- 
rnise i I'appel. La paroisse lésée avait donc un 
recours conire l'injustice dans les cours des aides; 
mais, quand cette opération eut lieu par voie ad- 
ministrative, les magistrats ne purent plus eii 
connaitre. 

L'autorité, devant les tribunaux, n'eut plus af- 
faire des commi~nautds , toiijours plus fortes que 
des individns, elle devint plus absolue du jour o& 
elle se fil t ddbarrassée des résistances collectives. 

La seule garantie coiitre l'injustice , le ddpar- 
ternent, dtait daris l'iiitdrftt du  gouvernemen t (]u¡, 
pour rendre la perception facile , doit la fixer d'a- 
prks une proportion équitable. 

Dans chaque paroisse, le rble etait fait par le 
collecteur (1); mais, comme celui-ci était souvent 
incapable, un commissaire au rble, ddldgué de 
l'intendant (2) , pouvait imposer certaines cotes 
d'ofice. Le collecteur était responsable du montaiit 
de l'impbt ; malgré la rernise qui lui était accordt!e, 
ces fonctions étaient une charge si lourde qu'elles 

( 1 )  Ríat. d'irnpdts, pnge 2 3 3 .  

( 1 )  n1;tt. d'irnl>Uts, poge 660. 



se donnaient suivarit l'ordre d'un tableau. La res- 
ponsabilite des collecteurs n'affranchissait yas la 
~aroisse. Si ceux-ci devenaient iiisolvables , le re- 
ceveur des tailles choisissait cinq ou six des prin- 
cipaux habitants dont il disciitait les biens (1). 

Le contrihuable n'intervenait dans l'impbt que 
pour le payer; l'arbi traire était partout , et la flexi- 
1)ilild des lois tourne toujours contre le paiirre. 
Tout seigneur en crédil se faisait un  point d'hon- 
iieur d'oblenir u11 soi~lngement pour sa paroisse 
aux dépens de la paroisse voisine; les collecteurs 
Ctaient forcds de ménager ceus dont ils avaient 
I~esoin. 

Le produit de chaque paroisse était porté, par 
les collecte~irs, aux receveurs des tailles, qui les 
transmettaient aux receveurs généraux. Ainsi la 
repartition et le recouvrement de l'impot ne se fai- 
saient pas par les memes mains. 

Les contestations relatives l'impbt étaient jo- 
gées, en premii?re instante, par les dlections ; en 
dernier ressort, par les cours des aides. Mais cettc 
garantie Idgale , toujours reconnue , était dludde. 
Cornme les intendanfs seuls pouvaient faire des 
diminutions, et qii'ils imposaient toujours une 
somme supdrieure celle que chaque paroisse 
~ouva i t  porter, ils disposaient de l'impot A leur 
gré (a). Quelquefois le despotisme ne daignait 

( 1 )  Imposit. cn Frnncc, tome 11, liage 92. 
(2) Remontrnnccs de 13 cour des aides, 1766.  
d la t .  cl'inipots, pagc 2 4 4 .  



pas se cacher. Les prochs pendant devant les 
cours 6taient 6voqués au conseil du roi, et la déci- 
sion était alors rendue par le controleur général, 
sur le rapport de l'intendant (1). 

La taille dont l'origine rernontait ?t une époque 
oii les deux classes de la nalion étaient i une dis- 
tance immense l'une de l'autre, oii le pouvoir 
roya1 était soumis h certaines exigentes, a toujours 
rappelé, par quelques formes, ces soiivenirs de 
liberté et d'inPgalil8. Les vingtikmes et la capila- 
tion, ressources imagin6es sous un rkgne o& il n'y 
avait plris aricun intermddr'aire entre le sujet et le 
maitre, furent iniposés sur tous. Mais 17autorité 
absolue avait grandi eii n161ne temps que l'égalité; 
elle ne voiilut plus meme reconnaitre le conlrble 
imparfait de la rnagistrature. 

La capitation et les vingtikmes Blaient rhpartis 
par les intendants seuls (2). La capitation des 
taillables ' était proportionnelle ii leur taille ; celle 
des piivilégiés reposait sur une base plus inhgale, 
puisqu'elle dépendait de l'État , et non de la for- 
tririe du con tribuable. Ainsi , par exemple , tous 
les conseillers au Parleinent payaient la meme 
somrne , riches ou pauvres (3). 

( 1 )  Remontrnnccs de la coilr dcs aidcs, 1770 

Mat.  d'iiril?6ts, page 526.  
( a )  Remontrances de I 756.  
Mat. d'imlj6ts, p;~gc 10.  

(3) Remont. de 1 7 7  i. 

Mat. ~l'irnpCls? pngc 67 I . 



Le yrincipe des vinglikmes était plus 6qiiital)le; 
ils étajent levés sur tous les biens, meubles el im- 
rneubles. Cet imp0t , réel et direct, était levé 
comme les taxes indirectes; il ne. consistait pas 
dans iine somnie limitde a rPpartir entre tous les 
contribuables , mais dans une proportion d6ter- 
inin6e du  reventi. La inobili~6 des taxes sur la 
consornmation se trouvait traiisportée dans un ini- 
p6t réel : rien iie compensait les inconvéiiients de 
cette incer~i~ude.  Les taxes indirectes ne se paient, 
~ i 1  général , que par petites sommes , au momenl 
de 176change ou de la co~isommation; c'est meme 
pour cette cause que l'accroissen~erit daiis 1eui.s 
produits est u n  sigtie de richesses. Le vingtieme 
ne pouvait se subdiviser autant qu'un droit su r  lo 
vin, par exeniple; et comme il était exige d'aprtts 
iin r6le fait d'avance, ii devait arriver souvent , 
par les oscillations 1)atiirelles dc l'aisance el de la 
gene, que le plus fort impbt fGt  exigd au momeiit 
ineme oh le contribuable pouvail le moiris le payer. 
Enfin il est libre A clincun de se soustraire au 
paiement du  droit sur la consornmation, et cette 
facult4 rend le fardeau moins sensible. 

Une large part 61ait laissee i l'arbirraire dans 
iesvingtikines d'iridustrie. L'évalua tion d'uiie cliose 
aussi variable ne repose que sur des pr6sornptions 
sans ciucilne certitiide. 

Les roles de cet i ~ n p b t  n'étaient ddposés nulle 
part : le contribuable ne savait i qui ndressct. ses 



réclamations (1); il éiait obligt! de s'en rapporter 
A la coriscience et aux lumikres de l'iritendant et 
de ses prPposés. 

Le mPime esprit de despotisme envahit les taxes 
indirectes crC6es par Louis XIV. Les contes- 
lations sur  le controle (2), sur  le centikme de- 
i~ ie r ,  siir le franc-fief furent enlevCes A la justice 
rdglée. Comme les prétestes ne manquent jamais 
aux mauvaises iiiesures, on soutiiit que ces droits 
faisaient partie d u  domaine royal, et devaient 6tre 
jugés dans son conseil. 11 faut observer que ce sont 
ceux clui engendrent le pliis de procks, el qiii, par 
leur natiire, rentrent le plus sous la compétence 
judiciaire. Dans les autres impots, i1 n'y a qu'une 
question; I'irnpbt est-il dii ou ne l'est-il pas? Ici, 
au coiitraire, il faut fixer la proportiorl d'aprks 
layuelle il est dii, ddterminer le: sens d'un acte. Le 
lecteur nous reprochera peut-Ctre un pcu de con-- 
fusion ; mais il est difficii de l'éviter dans les mots 
quand elle est portée i ce point dans les choses. 
Elle tenait surtout ;i ce qiie le mode de perception, 
le choix di] tribunal d6pendaient non de la nature 
des t i x  e;, niais de l'époque de leur établissement. 

L'impot direct, que1 qiie fhtson nom, était percu 
au nom du soiiverain. On retrouve soiis l'ancien 
régime les impbts iildirects de nos jours, les droiis 

( 1 )  Nat. d'impit, page G 6 .  

( : t )  neniontrnnces (le 1763 .  

Mat. d'in~liot,  ]lag" 1 1 7 .  



sur  le se], sur le vin, les droits de douane, depuis 
Louis X1V l'enregistrement, mais avec cette diffé- 
reiice qu'ils sont tous leves aii nom de particuliers. 
Les deux systCmes, la ferme et la régie, dtaient eii 
ps6sence. Sous la fin du  rkgne de Louis XV, 
Terray , sous Loilis XVI, Necker donnkrent une 
part i 1'État dans les bdnéfices des compagnies de 
finances; niais jusqu'alors c'avait 6té une véri- 

. table ferme. Le roi pñssait un bail de ses droits i 
un particulier obscur ; car les fermiers généraux 
ne paraissaient pas dans l'acte : ils n'dtaient que 
les cautions de l'adjudicataire. 

Ce systeme souldve bien des objections; jusqu'i 
que1 point le gouvernenient peu t-il d6léguer ses 
fonctions i des particiiliers? Quand celui-ci admi- 
nistre ses finances, chaque citoyen a une gararitie ; 
I'intdrel du Trdsor lui-merne, qui se confond avec 
17intér&t général : il est sbi8, tant que l'institu- 
tion ne sera pas faussée, de n'klre pas sacrifih i 
une avidité parliculikre. Cette sdcurité n'cxiste 
plus avec la ferme, car le fermier n'est pas un 
fonctiorinaire public; son rble est meme distinct 
de celili du  gouvernenient. Le sort d u  contribuable 
ne le touclic gukre; il veut jouir de ce qu'il a 
achet6; c'est meme 1i  l'incoiivénient le plus rdel 
de ce mode de secouvrement. II y a forchment 
deux interets en prdsence : celui de 17État qui ne 
peut abandonner le peiiple ii ioiite l'avidité du 

- fkrmier, celui du fei-inier qui ne peut s'en fier h 
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des agents hors de sa dependance. Soils un goii- 
vernement absolu et dissipateur, ce derriier finit 
toujours par l'ernporter; alors le contribuable ne 
peiit se défendre contre I'avidit6 intelligente des 
particuliers soiitenus de la for-ce publiqiie. 

E n  fin les frais d'admi nistration sont doublés, 
puisqu'i chaque perception doivent assister le 
fonctionnaire public et le préposé de la ferme. 11 
iaut donner, eii outre, un bénéfice au fermier, 
hénefice considdrable, parce que toutes les pr6- 
caiitions n'empechent pas le monopole. 11 ri'y a 
jamais assez de capitaux pour qu'une affaire, telle 
que le manienient des deniers publics, soit disputee 
par une concurrence sérieuse. 

La taille iie reconnaissait c[n'une distinctioli, 
celle de noble et de roturier ; c'ktait, en effet, celle 
qui, ?i la fin du  moyeii Agr, s'ktait dtenclue siir 
toute la Fraiice. Les taxes sur la corisommatioi~, 
a u  contrnire, rapyelaient le morcellcinent fkodal 
dans toute sa variété. Aucune d'elles n'etait levee 
dans tout le royaume; il y arait des provinces oii 
les aides avaient cours; d'autres oh elles dtaient. 
inconnues; des provinces de grande gabelle et de 
petite gabelle, et des provinces exemptes; des pro- 
viticrs des cinq grosses fcrmes, et des provinces 
réputdes étrang&res.Dans cliacune deces divisions, 
on tt.ouvait des subdivisions nombreuses; et, poui. 
i>endre la conf~ision plus inexlricablc, elles ne s'ac- 
cordaient p s  les unes avec les autres. Aiiisi la 



Yrovence, la Yranche-Com té, exernptes du droit 
sur le vin, payaient une portion des droits sur le 
se1 ; le Poitou, lYAunis, compris daris les ciiiq gros- 
ses fermes, faisaient partie des pays rédimés soiis 
Henri It. Ces irrCgularités n'étaien t pas seulemeiil 
une gene pour la perception; elles étaient encore 
une excuse pour toutes \es tyrannies. La contre- 
bande était encouragée et par le prix elevé du 
droit, et par la multiplicité des communications, car 
la France 6tait une en dépit de ses lois de finance. 

Avant de jeter un coup d'aeil sur ces divers im- 
pots, nous rappellerons au lecteur que, depuis la 
reforme de Colbert surces matihres, il n'y a eu que 
des iniiovations de détail. 11 a fixé le dernier Btat 
de toutes les branches de revenu. 

Une partie de la France payait l'impot sur le 
se1 ; la Bretagne, la Flandre, le Cambrésis en 
étaientexempts. Dans les pays soumis a la gabelle, 
on distinguait les pays de eraade gahelle, ceux de 
peiite gabelle, les pays rédimés et de quart bouil- 
Ion. Dans chacune de ces divisions, le prix du se1 
variait ; ainsi il fallait protéger I'impbt, non seule- 
meiit contre les provinces exem ptes , mais encore 
contre celles ou le droit élait moindre. Nous ne 
iious occuperons que des paysde grande gabelle (1). 

11s formaienl le centre de la France; leur popu- 

( 1 )  \;oii ~ I I X  pii,cc\ ii~siific:~iives ( l i i e l i ~ ~ ~ c s  clétails siir ln percc]~iir>ii 
de c e ~  impi l  dans les'I>rovinces dc pclite gal~elle. Les ge'neralités cle 
Payis, A'Orlians, de 'Fou~s, de Boiisgcs, de hlo~iY~ns, de Dijoii, <\e 
Soissonr, dc 1;i Nortn;alldic él;licnt dc i;ra~ides gahellcs. 
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lation, 6gale au tiers de la populatiori totale du  

royaume, payait elle seiile (1) les derix tiers de 
cet impot. 

Le lecteur se rappelle peut-&re la méthode em- 
ployée poiir lever de nouvelles taxcs. Des ofices 
étaient créés avec des attributions de droits; puis, 
les offices remboursés, les droits étaient mairite- 
nus; l'impbt total était donc coinpos6 de plusieiirs 
impbts partiels. Ce fut le premier abus que ré- 
fornia Colbert. Dans le bail de 1668 (z) ,  tous les 
droirs sur le se1 furent convertis en un seul, appeld 
le prix du  sel. L'ordonnance de 1680 (5), le fixa 
ii 4 2  liv. par minot, c'esk i dire 79, 80 de notre 
monnaie. E n  admettant, avec Neckei., une con- 
sommation de 9 liv. par personne, ce serait u n  
iinpot de 7 liv. par tete (4), charge accablante, 
srirtout en compnrant la vnleur de l'argerit au 
t e~nps  de Louis XIV et au notre. 

Les taxes exag6rées produisent deux mnux : la 
taxe d'abord, et par dessus rout, les mesures acer- 
bes destinées i les protdger. 

Dans 1"dtendue de la ferme, ori distinguait deux 
espkces de greniers : ceux de vente volontaire, et 
ceux de vente par impot. Dans les premiers, si le 
contribiiable n'avait pas consomme! son se1 raison 

(1; Neckcr. 
(2)  Bail de 1668. 
( 3 )  Le minot de sel dtnit dc ioo livres 1)esnriL. 
KIJ~ IS  avons 1 i i . i~  la inoyeniic des p i i u  ; ils vnriniciit sclon l e  

gi.enici,s. 
(1) Oiil . cica gabilles. 



d'un ininot par q u a  torzc personnes, il était con- 
damné A I'nmer2de, ci Zn restitution des droits et 
nutres peines, s'il échet (1). Ce se1 ne pouvait 
servir pour les zrosses salaisons, il élait pour pot 
el salikre, selon l'expression technique de la fi- 
nance. 

Dans les greniers d'inipot, le se1 était reparti 
par par"oisses. 011 trouve ici la meme legislation 
que poiir les iailles : un collecteur, chargé de dis- 
tribiierle sel, resporisable du prix; la faculté, pour 
le ferrnier, de discuter les biens des principaux 
hahitants. Aucune surséance ne pouvait &re ac- 
cordEe par la Colir des aides. 

La gabelle etait protégée par des lois odieuses 
oii atroces. Toutes les maisons devoient s'ouvrir 
aux recherches des oficiers de greniers. Voulons 
J) qiie ceux qui se trouveront saisis de faux sel, ou 
) I  coiivaincus d'en fai1.e trafic, soient condamnds, 
)) savoir les faux-sauniers, avec armes, aux galkres 

pour neuf ans, et en 500 livres d'amende; en 
,) cas de récidive, pendus et etranglés. Les faux- 

sauniers sans armes, avec chevaux, harnais et 
charrettes ou baleaux, condamnds, pour la pre- 
mikre fois, i 300 livres d'aniende; et , en cas 
de récidive, aux galhres pour neuf ans (2). Si 

I'amende n'était pas payée dans le mois de la con- 
damnation, elle était commude en la peine des ga- 

( 1 )  Ord. des gabellcs, page 16. 
( 2 )  O id .  des gahellrs, titre dti faiix-sa~innge, art. 3 .  



leres. E-es employds de la ferme, coupables de 
faux-saunage, étaient punis de mort ; ceux qui 
recdaient les faux-sauniers étaient regardés comme 
com plices. 

Ces peines n'étaient poinl seulement une me- 
nace, elles étaient appliquées. Trois cents indivi- 
dus , le tiers dcs condamnés de tout le royaume, 
étaient envoyds aux galkres , cliaque ann6e , pour 
faux-saunage. I'e nonibre des préven 11s dtai t quel- 
quef'ois si grand, que des maladies contagieuses se 
déclaraient dans les prisons (1). Souvent la con- 
iiaissance de ces affaires étai t enlev6e aux greriiers 
i se1 et aux Cours des ciides (2), juges naturels de 
ces matikres, et donnde 5 des commissions (3). 
Doit-on s'dtonner qu'un semblable rdgime, con- 
tinué pendant des si&cles, ait habituC le peiiple & 
voir dans le gouvernement un ennemi (4) ? Les 
exccs de 93 ne sont peut-&re que ia vengeance 
de ces barbaries, léguée de génération en gdnd- 
ration. 

11 peut sembler étrange de dire que cette or- 
donnance cruelle, qui punit des contraventions de 
police comme des crimes, ffit un bien A l'époque 
06 elle parut : telle est cependant la vérité. Ces 

(1) Necker. 1,e nombre ordinnirc des prisonniers ~ C C I I S ~ S  de f a i \ l ~ ~ -  
sailnage était 1,800. l b . ,  tome 11, page 34.  

(2) idat. d'impbls, nn 1769, page 37.3. 
(3) Soiis Louis XIV.  Pitcc cotéc A, au hail dc I 1369. 
(4) Snas L O U ~ S  XF. M n t .  n'irnpbt, p q e ~  13 ,  zo. 
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rigueilrs faisaierit partie de la legislation : ellc ne 
les í i t  pas dispnraitre; rnais au moins elle mit un 
ordre plus inethodique dans la jurisprudence. La 
sévéri te (les peines fu t di;gagde de l'arbitraire. 

Deux cent quarante-quatre greiiiers i sel, com- 
posPs de plusieurs juges, prononcaient, en pre- 
iriiere instance, srir tous les procbs de  gabelle (1). 

11 insi, poiir ce seiil objet, pour le tiers seulement de 
la France, 10 personnel des fribunaux dépassait le 
nombre des jilges de premikre instance. 

Le lwix du se1 a baiss4 depuis Loiiis XLV jus- 
qu'i Necker, puisque celui-ci ne I'dvalue qu'a 
6 a  liv. (2). Cetle diminu~ioil a été due aux altéra- 
tions de rnonriaies, car le gouvernement ne touchait 
aux impóis que poiir les augmenter. Non seule- 
menc la livre monetaire conteriait moins de poids 
que sous Louis XIV, mais la valeur de l'argent 
lui-mkme était devenue moindre. Ces deiix causes 
furent uri soulagement pour le contribualle. 
En gPriCral, les vieilx impÓ(s, depuis la fin du 
xvrrC sibcle , sont i-estés stationnaires. Les beaoins 
on t étk satist'airs par des crdatioris nouvelles. 

Les aides étaient r6gies par un  systkme encore 
n~oins iiniforrne. La Provence, la Franche-Comté, 
le Roiissillon, la Lorraine (3) jouissaient d'une 

( 1 )  EncyclopCclie, voc. Ca1,elle. 
(2) Depiiis 1680, il a ~ a i t  CtC ajoulé au prir nominal du se1 O solis 

par livrc, un pcu moins d'un tiers. Imp. en France, t .  111, p. 54. 
:?I Krckor, tomc 1, pges  1 2 4 ,  rzp, 1 4 7 .  
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immunitécornpl8te, tandisquedansIcLimousiii(i), 
les Trois-Evechds, la Guienne, l'Aunis, le Perche, 
le Dauphiné et une partie de la Bourgogiic, elle 
n'était que partielle. Dans la Bretagne, la Flandre 
et 1'Artois (2) , la consommation était frappée d'iin 
droit au profit des États. Ce produit sersaii B ac- 

quitter les contributions de la proviiice envers le 
Trésor royal. Soiis Colbert, l'exem ption dtait meme 
plus absolue qu'elle ne le f int  plus tard; quelques 
droits, ceus des courtiers-jaugeurs, des inspecteurs, 
furent exigés dans tout le royaume (3) .  

11 y avait des droits de plusieurs sortes : des 
droits d'entrée la porte des villes, des droits de 
transport, des droits de vente en gros, de vente 
en dérail. Quelques uns de ces droits, celui de gros, 
par exemple , remontaient au xrve sikcle (4) ; les 
autres étaient modernes. Certains offices furent 
crdés sous Louis XIV, avec une attribution affectde 
aux officiers; les offices furent remboui.sés et le 
droit maintenu. Parini ces tlixes cr6des diverses 
reprises, c~rielqiies unes avaient &té conservées 
dans certaines généralités, et rachetées dans d'au- 
tres. Si nous voulions entrer dans le ddtail de ces 
taxes , nous fatiguerions inutilement la patience 
du lecteirr. Toutes les vexationc inherentes A 

( 1 )  Nccker, tomc 1, pages 130, 136, 139, 143.  
(2) Necker, tome 1, pages 138, 153. 
(3) 0i.d. sur les ciides de 1680 ct  1 6 8 1 .  
~ 4 )  Iiiip. en Iirniice, tome 111, page 358. 



l'exercice, le droit de visite, de saisie, étaient en 
usage. Les nobles , les ecclésiastiques, les bour- 
geois de certaines villes jouissaient de quelques 
priviléges ( 1 )  sans valeur. Le chiffre du droit était 
dlevd; en Normandie, le droit de détail Btait de 25 
pour IOO ; le droit l'entrée, a Roueii, était de g 1. 
par tonneau, environ 75 pour i oo du prix d'achat. 

Entre les pays d'aides eux-memes , il y avait des 
diffdrences. Ainsi il fallu t faire deux ordonnan- 
ces, l'une pour le ressort de Paris, l'autre pour 
celui de Rouen. Sans détruire ces abus, Colbert 
essaya de les rdduire ; il rendit la perceptioii plus 
facile; i l  réunit les divers droits d'entrée en un 
s e d ,  et tacha d'opérer la in6me réduction pour 
tous les droits d'une nature semblable. Par ses or- 
donnances , il substitua des príncipes certaíns a la 
juris~rudence variable 'des tribiinaux , et c'était 
déji une am8lioration notable ; car la loi écrite est 
i la portée de tous, la jurisprudence n'est conriue 
que des praticiens. Mais ses successeurs ajouthrent 
de nouveaux droits, crdAilent des offices, vivant au 
jour le jour, sans s'occuper des einbarras ldgués a 
l'avenir. Grice cette incurie , la confusion, en 
i 789 , était aussi grande qu'elle l'avail jamais 
eté (2). 

Les droits sur le papier timbre (1674)~ sur 
In marqi1e des fers, faisaient partie de la ferrne 

( 1 )  Ord. siir les aides, tit. XI. 
(.I) Imp. en France, toine 111, page 4 9 .  

17 
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des aides; niais les laxes royales il'étaient pas ta 
seule charge imposee A la consommation (1). II 
y avait Paris, en I 785, 1,27 I oficiers , divises 
en a2  corporations, chargés de la police des ports 
et des marchés, moyennant un salaire. Ce nombrtx 
eiit été meme plus considérable si la ville de Paris 
ou les anciens oficiers n'eussent achetc! les crea- 
tions nouvelles , enfantées par l'irnagination des 
traitants. 

Le commerce, avant Loiiis XlV, Btait traité 
comlne un ennemi ; il semble qu'on l'eut, A plaisir, 
arrkté par des genes et des entraves multipliées. 
La France, sous la rapport des douanes, se divi- 
sait en deux nations , d'une population i peu prbs 
dgale, qui , réonies sous un meme gouvernement, 
ne pouvaient échanger leurs denrées , soit i I'en- 
trée, soit i la sortie, qu'en payant des droits. L'une 
était comprise dans les provinces des cinq grosses 
fermes (2); llautt.e, dans les provinces reputées 
dtranghres. Celles-ci étaien t cellas oU les taxes sur 
la consomiliation n'avaient pas cours. Le droit 
n'dtai t pas aussi faible qu'on pourrait le supposer. 
Ainsi , le blé , i l'entrée , payait r liv. I 7 s., en- 

( 1  j Imp.  en Fracre, tonie 111, page 409. 
(2) Les piovinces des cini.1 grosses fermes étnient I'llc-tlc-Frniicr. 

1;i Normanifie, la Picardie, la Champagne , la noiirgogne, la Brcsse, 
le Biigey, le Boiirl)ounais, le  Berri, le Poitou, l'Auriis, 1'Anjoii. 16: 

Maine. 
D'aprGs le rccensement de Necker, Iri popiilation <le res provinces 

étnit de i2,3uo,ooo, inoitié de cellc di1 royauine. 
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viron zo pour i oo de sa valeur ; a la sortie , le 
droit était dix fois inoindre; le plomb , i l'eilirée et 
A la sortie, 1 2  s., c'est dire ?t peu prks trois et 
deini pour roo; la laine 15 liv. a l'entrée et 5 ?t la 
sortie (;). ~ a i s l e  plus grand mal Otait l'ineertitutle 
et la variété de l'impbt. Quelques droits , le reve, 
le haut passage, l'imposition foraine, remontaient 
au xlve sikcle (2). A chaque hesoinon avait créé une 
nouvelle taxe, sans pensei- i la coordonner avec ce 
qui existait. La douane de Valence, par exemple , 
avait 6th dtablie, en I 595 (3) , pour payer la red- 
dition de Vienne au gouverneur; elle f u t  tou- 
jours continuée , malgr6 des réclamations conli- 
nuelles. Tout ce qui y entrait du Daiiphiné, de la 
Provence ei du Lanzuedoc était soumis i la 
doiiane. Ces trois provinces formnient, dans le 
royaume, comme un état étranger. 

Quelques uiis de ces droits étaient soumis a la 
législation la plus bizarre. Ainsi, a Lyon, centre 
du commerce entre la Méditerranée et l'0c6any on 
avait établi une douane locale. Pour percevoir le 
droit, on forqa le niarchand de passer par cette 
viUe; la marchandise allait chercher l'impot. E n  
1756 seulement, les soies purent eiitrer clans le 
royaume, sans passer par Narbonne; enfin ce ne 
fut  qii'en 1743 qire les marchandises destinées 

(1) Tarif de i GG3. 
(2)  Préambiile de l'édit . 
(3) Forl). , tome 1,  page 4 2 .  
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l'élranger furent exemptes de la douane (1). 

Certains droits se levaient dans une province et 
ne se levaient pas dans une autre. Le haut pas- 
sage, exigible en Champagne, ne 1'6tait pas eii 

Languedoc; d'aiitres, au contraire , étaient coni- 
rnuns tout le royaume (2). La traite doinariiale, 
par exeniple, ne se levait que sur les marchandises 
destinées i l'dtranger; les drogueries, les denrt'es 
coloniales ne pouvaient penétrer dans le royaume 
que .  par certains ports, et payaient un droit de 
4 pour roo. Ainsi, partout se trouvaient consacrées 
l'unitd et la diversitc? de la France; le soiivenir de 
son passe et le germe de son avenir. 

Quaiid on songe au prix di1 temps et de la dcu-  
rité pour le commerce, on s'dtonne qu'il n'ait pas 
dtd andanti dans un temps oh chaque pas l'exposait 
i une formalité ou a iin pr0ct.s. Le code de la 
ferme Ptait immense et n'était recueilli nulle part. 

(( Nous savons bien, disait la cour des aides (3), 
que, pour lever des droitse~cessifs, il faiit des 
lois rigoiireuses; mais au moins faul-il qu'elles 

» soient précises. » Le marchand aimait mieux 
payer ce qu'il ne devait pas que de se jeter dans 
un procds dont l'issue ddpendait de lois et d'usages 
connus seulement de son adversaire. 

Colbert efit voulu débarrasser la prodiiction dti 

(1)  Forb., tome I, poge 2 2 0 .  

( a )  Préamb. de i'edit de r G64. 
í.3) Mat. d'implts. 



toutes ces entraves; mais les prbjugés des magis- 
trats s'opposhrent i toute reforme radicale. Le 
principe de la propriéttl, celui de l'inalienabilith 
du domaine , protégeaient 2 leurs yeux cette 
multitude de péages dont le nombre dépassait. 
Goo, et dont le produit hrut, en I 789, était de 
6,000,ooo. 11s ne voyaient pas que la sociétd seule 
peut avoir un droit sur la chose d'autrui, en vertu 
de la protection qu'elle accorde, et que ce droit ne 
peut s'aliéner ; en un mot, qu'il y a un abime entre 
la propridtt! publique et la propriété privde. C'était 
dans ce sens que la rnaxirne de l'inaliénabilité du 
domaine eiit dté raisonnable; et c'dtait justement 
celui qu'on n'appliquait jamais. Malgré le prdam- 
bule de I'édit de 1664, la Loire fut toujours hé- 
rissée de 28 péages (1); quelques droits, le trépas 
et l'imposition d' Anjoii furent meme aliénés i des 
particuliers (2). 

Colbert ne put faire pour les droits intérieurs 
de traites que ce qu'il fit plus tard pour les aides 
et la gabelle; il r6unit les dirers droits de reve, de 
passage en un seul. Eri meme temps, il publia le 
tarif d'aprhs lequel ils devaient elre percus (3). 11 
retranchait par 1 i  tous les abus, sauf celui qui ré- 
sultait du droit lui-meme. Sans que le gouverne- 
ment s'en soit occupd, sans peut-&re meme qu'il 

( 1 )  E'orb., lomc 1, pagv 305. 
( 2 )  Forb. ,  tonie 1, p;ige 355 
(:{) 'rilrif <le I 66 i . 



s'en soit apercu, ces obstacles opposés au corn- 
merce s'abaisdrent. Comme le droit n'dtait pas 
proportionnel, mais fixe, il diminua par l'accrois- 
semeiit s ed  di1 niiinéraire et par l'altération des 
espkes. 

En 1667, fut introdiiit dans les douanes un 
principe qu'elles n'avaient jrimais admis aussi for- 
mellemen t : celui de l'iinité nationale ( 1 ) .  Les mar- 
chaiidises fabriquées a 17Btrariger payerent un droit 
a l'entrée; les matikres premi&res, un droit i la 
sortie du royaume. Divers arr6ts du conseil &en- 
dirent la liste des objets soiimis A une législation 
uniforme (2); le droit du domaine d70ccideril fut. 
de m6mc p e r p  h l'entr6e du royaume, sur toutes 
les inarcharidises des iles. Ce commerce avait dt6 
d'abord un monopole accordé i une compagnie; 
elle se ruina, c6da ses droiis au roi qui maintint 
les droits 6rablis par elle (3). Malgré ces exiensions, 
les principes ne furent pas changds, ce fut menie 
une discordance de plus dans la l+gislation h a n -  
&re. 

Jusqu'en I 789, il y eut en France deux zones 
de douane dorit les limites se ddplacaient selon les 
denr8es.Quelques marchandises payaient, i l'entrée 
du royaume, les droits du tarif de 1667, et jouis- 
saient d'une circulation libre; d'autres, au con- 

( 1 )  'Torif de 16G;. 

( 2 )  Neckei, tome 11, liage 1 0 1 .  

3) Forb., toinc 11, pase 3 0 .  
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traire, ne payaieiit que le tarif de 1664 ?i l'entrée 
des cinq grosses fermes. Dans les provinces répu- 
tées élranghres, celles-ci éiaient soumises toutes les 
taxes locales. Enfin, l'étranger effectif, c'est i dire 
1'Alsace , la Franche-ComtB, les ~rois-Év4cliBs, 
Bayonne, Dunkerque et Marseille, ne reconnais- 
sait aucune de ces lignes de douaiie (1). 

Les juges des traites, les électeurs, les greniers 
se1 formaierit le premier degré de la juridiction 

financihre. Les coilrs des aides prononcaienl en 
dernier ressort; sauf les exceptions que nous avons 
déji men tionnees, tous les procPs relatifs aux iin- 
pbts étaient portés dcvant des niagistrats inamo- 
vibles. Le gouverneinent, qui faussait souvent le 
principe daris I'applicatiori , ne le con [esta jamais 
en théorie; seule garantie qu'eiit le citoyen. 

( 1 )  Nous demnndons liardon aii  lecteur de tous ces mols bai.hciies; 

12 laiigue financi2re, nieme al i  aviie sikclc, ii'était guEre é1éfi:lnlc. 



F:TA-I' DE LA FRANCE AVANT LA REVOLUTIOK. 

- JUSTICE ET AAMINISTRATION. 

Réfoi.ine judiciaire sous Louis XIV. - b i s  sur le coiii- 
inerce. - Ellcs font encore partie de notre droit.- Lois 
civiles. - Elles n'ont pas changé depuis la féodalité. - 
DiversitE des coutumes. - Causes qui s'opposent A l'uni- 
forinité.- Nombre des tribunaux. - Esprit de la légis- 
lation de Louis XIV.- Défiance contre la magistrature. 
-0rdonnance criininelle. -Rigueur des peines.-Deux 
orclres de &es.- Les juges royaux. -- Les juges parti- 
cu1iers.- Juges ordinaires et juges prévataux. - Diffé- 
ieuce entre eux. - Coinparaison des procks criminels de 
cette époque avec les n6tres.-L'unité ne se troiive que 
dans I'adininistration. - Intendances. - Centralisation 
adininistrative. 

Avant de parler du rble de la rnagistr*atui.e daris 
I'ancienne inonai-chie , il convient de donner une 
idde du changement opér6 daris la Iégislation soiis 
Louis XIV. Cette rdforme judiciaire a dté faite sous 
l'influence de Colbert; son oncle Pussort y eut 
la plus grande part. 

La révolution politique de i 789 a introdiiit, 
dans presque toutes les rnatihres, des principes 
iiouveaux de dsoit civil ; elle a ,  a u  contrairc, 
inaintenu le droit commescial. La teriue des livres, 



paraphés par le juge , l'obligaiion de l'inventaire, 
la publicité des actes de sociét6, le jugemerit arbi- 
tral son t consacrés dans I'ordonnance de I 673. 
L'ordonnance de la marine est passée presqu'eri 
eiitier dans le Code de commerce ( r  j. Un peii de 
r6flexionnoiis révélera les causes de cette aiiomalie. 
Les rapports don( s'occupe le droit civil existent 
daiis toiite société ; ils en formen t la base nécessnire. 
Pourrait-on en iinaginer iinc o i  il n'y anrait au- 
cun usage , aucune Soi sur lcs contrats , sur les SUC- 

cessions, sur Z'dtat des personnes? La fdodalité avait 
donc été appelée staluer sur ces intérets, et elle 
l'avait fait d 'ap~es ses propres principes. Comrne 
toutelégisla lion, elle avaii survt5c~iauscirconstances 
sous lescjuelles elle 4tait nde, el s'diait rippliquée i 
des rapports étrangers son esprit. Le commerce, 
aii contraire, n'a pris des forces que dans la ddca- 
dcrice de 17époque féodale. Celle-ci I'avait proscril; 
les droils d'aubaine, cle naufrage, tdmoignerit assez 
qu'elle ne le recevait qu'i contre-coeur. La.richesse 
territoriale enviai t la richesse mobili&re, et s'en 
défiait. Quand les relations comrnerciales s'éteii- 
dirent, qu'il hllut en fixer les lois, elles n'eureiit 
rien A d6mCler avec les id6es d7un passé dbji mort. 
Toutes les affaires de commerce filreiit enlevées A 

(1) Non seulcmcnt le scnc, inais les mots m6ines dc l'ordoiinancc 
tlc I 68 i sur  la mnrinc sont passés dans nos lois. On n'a qu'i compa- 
i er  les a r t .  I 1,  17, 1 3 ,  9, 18 du t i t re  1 1  avec les n r t .  aa3, a32, 2 ~ 7 ,  

249 di1 Cocle : nous ne cilons ceux-1.i qiie comme excmple ; il scrait 
I':~vile di. miiltiplicr les ial~prochements. 



la jiistice du seigneur; le roi prit sous sa protec- 
tion les naufragés. Nation moderne, la nation com- 
mercante fut gouvernee par des institutions mo- 
dernes. 

11 est i~npossihle, en dtudiant la jurisprudence 
coutnmilre dans les trait6s les plus madernes, de 
ne pas &re frappd de sa conformité avec celle du 
X I I I ~  sikcle. Malgré les rdvolutions dans les mceurs, 
dans les lois politiques, ce sont les niemes prin- 
cipes qui dCcident des inldrels civíls. On retrouve 
la 111Cme division de noblesse et de roture pour les 
biens comme pour les homrries; des fiefs et des 
terres vilaines , comrne des gentilshomrries et des 
rotiiriers ; les memes lois pour les successi~ns, le 
droit d'ainesse; le meme soin pour coiiserirer les 
biens dans les familles, manifesté par les limites 
posees la facultd de tester, et par les deux retraits, 
lelignageret le féodal. Enfin, si l'on lit Beaumanoir 
et les auteurs des xvr et xvrr' siecles , on trouvera , 
sur presque toiis les poirits, des ddcisions analog~ies. 
11 faui ineint! ajouter que la clarfé et 13 iriéthode 
sont presque toujours du c6té du vieux juriscon- 
siilte. 

L'organisation de la France feodale, détruite 
partout, s'était c0nservP.e dans les coutumes qui lrii 
tenaient lieu de loi. Outre le droit romain r e y  
dans les pays de droit Bcrit , il y avait environ 
60 coutumes principales (1). Le nombre to~al de 

( 1 )  I:leuiy, H i s l .  d u  ilioit coutumier. 



ces législations partielles ddpassait 300. Cette di- 
versité était un bien plus grand mal aii X V I I I ~  sihcle 
claau xtle. Dans les temps fdodaux , les hornmes et 
les choses se déplaqaient peu , faute de sécuritd et 
de capitaux : cliacun dtait parque dans sori fief et 
dans son patrimoine. Mais , plus tard , ces petites 
barricres furent franchies; I'activitt! et les intérets 
de chaque Franqais purent s'etendre sur tout le 
territoire. Comrne les coutumes étaicnt réelles , 
bien peu de procds ou d'affaires dtaient terminds 
par une seule ldgislation. Dans les affaires person- 
nelles et réelles i la fois , les successions, par 
cxemple, il fallait avoir égard et A la situalion des 
biens et au  domicile des parties. Si les hieris élaient 
si tués sur le terri toire de plusieurs coutumes, il y 
avait autant de décisions que de coutumes. On 
essaya de remédier i ces abus : un arrht de 167 I 

ordonna que la coutume de Paris aurait force de 
loi dans tous les cas oii les auties coutumes se- 
raient muettes. Mais cette jurisprildence ne fut pas 
généralemen t admise (1). 

Le conseil di1 roi avait dans ses attributions 
celles qui appartiennent A la Coitr de cassation; 
niais , coinme l'observe M. lIenrion de Paiisey, il 
y avait en France si peii de lois précises que les 

(1) La coutume de Paris, quoique rl'iiii grnnd poids ~lnns les aulres 

pi.ovinces, est ncanmoins, comme les niitreq. i~cnfcrmée dans son 
tcrritoire. 

Fci,riircs, Inst. coict., litrc 1, arl. 2 5 .  
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cassarions étaient infiriimeiit plus rares qu'ailjour- 
d'hui. L'institution de ce tribunal supreme est iin 
moyen de maintenir l'unité, et non de la créer. 

Ainsi, le droit civil, dans ses principes fondn- 
mentaux, dans sa varidté, était reste le m h e ;  
mais si on passe aux formalités qui lui donnent la 
rGalité, si 170n compare la procddure des deux 
époques, le changement est immense. On ne trouve 
plus aucun vestige de ce jugemerit par jurds, par 
hommes, dont il est parlé si souvent dans Beau- 
manoir ; les parties ne so11 t plus citdes 5 l'audience 
verbalement, ne comparaissent plus en personne ; 
dans les ajourriemeiits, on Iie fait plus aucune dif- 
férence entre le noble et le roturier; la compdtence 
crimirielle est changée depuis L7H6pital ; les gages 
de bataille sont oubliés ; en un mot , c'est sur ces 
points que le temps a laissé sa trace; c'est par 15 
qu'on peut voir que cinq siecles ne se sonl pas 
écoulés inutilenient. 

La procédure touche peut-&(re plus au gouver- 
nement que les lois civiles elles-mkmes. N'esl-elle 
pas l'inrervention du pouvoir dans les rapports 
entre particuliers , le moyen de mettre la force 
publique au service des inldrers privés? 

Sous Louis XIV, il n'y avait plus en France 
qu'une aiitorité, 17autorité royale. Le biit de 170r- 
donnance de I 667 fut d'introduire l'uniformité 
dans la procédure. Auparavant , les formalités 
6taicnt prescrites par chaque Parlement , dans 17G- 



tendue de son i'essort meme. Plusieurs articles 
d'un rdglement (le I 663 passhrcnt dans le texte de 
la loi nouvelle (1). 

11 dtait dificile que l'uniformitt! fAt complhte. 
En gdnéral, la compétence ddpeiidait di1 domicile 
tlu défendeur, ou de la situationdel'objet litigieux; 
n~ais  les commiitimus rriaient une exception nom- 
hreuse. C'était \e droit, pour certains oficiers, de 
n'btre juges, en matikre personnelle, que par un 
tribunal cotnposB de maitres de requetes. Ce pri- 
vildge s'appelait le co~nr~zittimus du grnnd scenu. 
Le conz~nittinlus du petit scenu était pour les rnem- 
bres des Cours souveraines; ils ne pouvaient &re 
,iugds que par leurs coll&gues (2). 

Une autre cause de varidté Biait le nombre in- 
fiiii de juridictioiis qui sc disputaient le justiciable; 
les Parlements, les cours des aides , le grand-COI] - 
seil, les cours des monnaies, les bureaux de 
finance, les intendances. Pour qui sait combien il 
est dificile de caractdriser la nature d'une affaire, 
i l  y n 1 i  matikre 1 des conflits perpétuels: la ii:&me 
raison augrrientait la qiiantitd des procks ; elle croit 
en raison directe de celle des juges. 

Le pouvoir legislatif ne savait coniment régler 
le judiciaire. Chaque ordonnnnce sur une juridic- 
tion contenait des peines contre les trihunaux qiii 



i ~ a r  DE LA FltAYC6 AVAXT LA REVOLUT. 271 

e1iipi6teraient sur elle (1). Ceci tenail i l'origine 
inemc du pouvoir judiciaire. Dans le principe, le 
Parlement , conseil du roi , avait tout embrassd; 
les diverses cours , crdées depuis, n'avaient dtd que 
des démembrements de cette auloritd générale. 
Les cours des aides, par exemple, se regardaient 
comnle le Parlemenl jugeant sur les mati&t*es 
d'irnpot. On n'avait jamais songé A ddfinir la ju- 
ridiction du Parleinent, c'est A dire A la limiier. 

L'ordonnance de 1667 a laiss6 subsisier bien 
des inconv&nielits; mais elle n'en a pas inoins fait 
un grand bien. Elle abrégen les délais, enfin ellc 
init la loi A la portPe de tous : sur la maliere la plus 
obscure du monde, la procddure, la partie lie fut 
plus i la discrdtion du praticien. 

Toute la législation de Louis XIV est faite dans 
le mcme esprit, le soupqon pernianent contre la 
~nagistra ture. Colbert voulai t rcmplacer les dlec- 
tions par des compagnies de finances (a). Cetle 
ddfiance a ét6 justifide par la Fronde et par le 
XVIII' siecle; dans I'ordonnance de 1667, on trorive 
quatorze articles qui soumet!ent le juge i des dom- 
nlages et interets envers les parties; plusieurs an- 
tres l'obligent, en outre, i la restitution du qua- 
druple. Lamoignon fit en vain observer que ce 
soupcon élait injurieux i la mapistrature; que, 
jiisqu'alors, le juge avait été puni poiir des fautes 

( r )  Art .  I 4 de l'ord. des eaux e t  forets. 
( 1 )  Note de sn maiii. Fnrh., tnmc 1, pnge 571. 



graves, mais qu'il ne (1) l'avait jamais 616 pour 
des erreurs de procddure. On rdhabilitait le prin- 
cipe du moyen-ige, la responsabilité du juge, avec 
cette différence que, dans les Cours feodales, le 
délit etait présumd contre la partie, et qu'ici il 
6tait con tre le souverain. Le juge fu  t non seule- 
nient tenu d'obéir aux ordonnances, il lui hit 
meme interdit d'en interpréter les dispositions 
doiiteuses, ddfense exorbitante dans un temps 
o& il n'y avait si mince tribunal qui ne fiit ldgis- 
lateur (a) .  Le droit de remontrance fut rdduit ii 
rien par I'ordonnance de 1672. 

Le meme esprit se retrouve dans l'ordonnance 
criuiinelle. Lamoignon s'opposa cette menace 
perpétuelle faite au juge : (( Les peines, disait-il, 
étaient trop prodigudes; >) mais i l  ne parlait que 
des peines portées contre le magistrat. 11 y avait 
cependant autre chose i fldtrir dans cette Iégisla- 
tion , d'aprh Iaquelle , selon l'observation de 
Pussort, qui s'en féliciie, leproc6s poiivait Ctre fait 
et parfait ii un accusr! présent dans les vingl-quatre 
heures. Si le juge est obligd d'interroger le pr&- 
venu dans le jour de son arrestation , ne croyez 
pas que cet article soit en faveurdudernier; Pussort 
en donne le véritable motif: (( C'est pour convaincre 
plus strement le coupable (3). » La certitiide de In 

( 1 )  Procks-verbal de I'ord . de i 667. 
( 2 )  Art. 7 e t  8 de I'ord. de iGG7. 
(2) Pi-ocEs-verbal de I'ord. criminelle . 



rdpression L'emportait sur les garanties dues a 
Yaccud, et ce sentiment h i t  partagé par des 
hornrnes d'une humanitt? reconriue. Ainsi, Lamoi- 
gnon ne den~andait pas qu'on accordat un conseil: 
a l'accusé dans toutes les affaires; il ne le voulait 
que pour certains cas moins crimiriels que civils. 

Pussort arriva au meme résultat que Lamoignon 
sur la suppressiori de la torture, par un motif 
différent; i l  frouvait inutile ce que Lamoigiion trou- 
vaik cruel. Mais ni l'dn ni l'aatre ne parut  tenir 
beaucoup i son opinion, et la torture ne fut pas 
moins consignée dans l'ordonnance. Elle n'a été 
abolie que par Louis XVI. 

E n  général, la loi est d'autant plus rigoureuse, 
que le 1Cgislateur est siir qu'elle ae lui sera jamais 
appliquée. Au xvrre siecle, un magislrat, un homme 
de la classe élevée, traduit devant un tribunal, 
était une rare exception; de nos jours, au contraire, 
oh chaciln sent qu'il peut etre appeld en jugement, 
qiie la faveur ne viendrn pas pour l'y soustraire, 
on es1 rnoins porté i voir dans tout accusé un 
coupable; plus l'égalité politique s'étend, plus les 
lois sont humaines. Nous ne pretendons pas que 
ce soit 1; l'unique cause des changenients dans 
notre droit plnal , mais c'est sans contredit l'une 
des principales. Ainsi le bien engendre, le bien, 
comme le mal engendre le mal. 

Au criminel comme au civil, il existait deux or- 
dres de juges : les juges royatu et les juges parti- 

18 
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culiers. Mais l'autoriié de ces derniers citait bien res- 
treinte; on évita, dans l'article 11, de spécifiei* 
tous les cas royaux. Lamoignon fit ajouter : 

et autres CQS explique's par nos r(qlements e¿ or- 
donnunces ; c'était dCc\arer inutile la défitiition 
qui précédait. Les cas prdvbtaux dont nous par- 
lerons tout a l'heure, le droit de prkvcntion ac- 
cordé au juge royal, si le juge seigneurial n'infor- 
maitpas dansles vingt-quatre Iieures, trtaien t aiitant 
de limites A la justice privde. Enfin, c o m m  tout 
jugement i mort devait elre prononcd par sept 
juges, toiite cotidamnation A une peine amictive 
par trois, que, dans tous les cas, il y avait appel 
devant le tribunal royal, le pouvoir judiciaire n'd- 
tait plus qu'uii mot entre les mains des seigneurs. 
Les tribunaux ecdésiastiques n'avaierit pas 614 
plus heureux. 11 dtait de jurisprudence que tout 
crime, sujet a une peine aflictive, était privilégid, 
et sortait de  la compdtence ecclésiastique (1) , es- 
cept6 dans les cas de police oh la condamriation ne 
walail pas l'appel ; le pouvoir roya1 avait concentrd 
ces deux juridictions qoi, au moyen-ige , avaient 
tout envahi; il les avait supprimées de fait et non 
de droit. Uans les ordonnances de dlAguesseaii, il 
est encore parlé des seigneurs hauts-,justiciers. 

La justice royale s'exercait elle-mkrne de deiis 
manikres : d'un CM, étaient les baillis, les prdsi- 
diaux et les cours souveraines; de l'autre, les 

( 1 )  Flciiry, Disc. sur 17Histoire ecclésiastique. 
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prdvbtés des marécha'ux. Dans le premier cas, la 
compétence dépendait du lieu du délit ( 1  ); dans le 
second, de la naturedu délit et de l'état de I'aceiisé. 
Les vagabonds, les gens sans aveu Btaierit soumis 
i la jiistice prévbtale (2). 

Les prdvbts des maréchaux n'avaient eu d'abord 
d'autre mission que de punir les crimes commis 
A la suite des armdes; plus tard, leur juridiction 
s'étendit A une foule de cas. Ils prononcaien t sur 
l'assassinat prdmédiré, sur Yaltération des mon- 
naies, si tsutefois ces crimes étaient commis hors 
de leur rdsidence. JJ7exercice de cette jiistice am- 
bulatoire est encore ordonné sous le r%ne de 
Louis XIV (3) : elle devenait pour les coupables 
puissants uh moyen d'impunité. Le marquis de 
Canillac, accusé d'un meurtre, avait fait trairier 
son procks pendant douze ans (4). L'ordonnance 
de 1670 niit fin cet abus; elle donna aux prdsi- 
diaux le droit de prévention sur le juge prévbtal , 
obligea ce dernier i faire juger sa compétence par 
le presidial le plus prochain (5). Ainsi c'était 

(1) Ord. crim., t i t .  1, art. I .  

(2) Ord. crim , t i t .  1, art. 1 2 .  

(3) Ordonnons aux prévots des maréchaux de faire leurs clievau- 
cliCes, sans demeurer 6s villes, et nettojer les pays de leurs esta- 
blissements rle voleurs et vagabonds. 

Isamb., tome XVII, page 390, an 1660. . 
(4) Procss-verbal de I'ord. de 1G7o. 
(5)Tit .  1, art. 1 7 .  
Cette disposition remonte A L7fIdpital. 
Elle avait été rdpétée dans l'art. 184 dq Code Micliaucl. 
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nioins une noiivelle juridiction qil'une autre ma- 
nikre de juger. 

La difference caractéristiqiie dtait que le juge- 
ment prévolal était sans appel . L'accusé pouvait 
seulement appeler du  jugement de compétence. 
Sept juges étaient nécessaires pour la validité de 
ce jugement (1) et pour la sentence définitive. Cette 
justice expéditive s'appliquait aus  nobles comme 
aux roturiers. Dans le projet priniitif, les pi4tres 
eux-memes y étaient soumis (2); maiscette der- 
nihre disposition fiit retirée. Un ddit de 1751  en 
affranchit les gentilshommes (3). Ides crirries com- 
inis par les gens sans aveu, les gens de guerre, les 
condamnés, les vols sur les grands chemins 6taient 
prévotaux ; les aiitres suivaient les degrés de la 
hitirarchie judiciaire , poiir aller se terminer dans 
les cours souvernines. Aucune condamnation , soit 

une peine amictive, soit la _torture (4 ) ,  ne 
pouvait Btre exdcutBe sans leur approbation. 

Un  procks crimiiiel ne ressemblait en rien ce 
que iious voyons aujourd'hui : rien n'dtait public; 
toute la procddure, les conclusions meme de la 
partie publique étaient secrktes. 11 dtriit mkme d b  
fendu au procureur dn roi de les motiver (51, tarií. 

(1)  Tít .  11, art. 18, 2 4 .  

( 1 )  Pruc.-verb. Jc i'ord. crimiii . 
(3) Guyot, Vnc.  Noble. 
(4) Ord. crim., tit. YIX, nrt. 7.  
Ibid., tit. XXVI, srt .  C .  
(5) IL.'J., t i t .  XXII', art .  3 .  
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on craignait que 17accus6 rie pilit préparer sa dé- 
fense. (( Les accusés serorit tenus de répondre, par 
N leur boliche, sans le ministkre de conseil , qui 
M ne pourra leur etro donné, si ce n'est pour.crinie 

de péculat, concussion, banqueroute fraudu- 
u leuse, vol de commis oii associ6s eri matiere de 

finance ou de banque , supposition de part, ou 
>) fausseté de pieces (1). La faculté de donner un 
conseil élait meme, en ce cas, laisséc i la cori- 
science du juge. Si le crime 6tait capital, l'accusé 
était tenu en secret ; ses moyens de défense dimi- 
nuaient en raison du  danger qii'il coiirait. 

On croil lire le Code de I'inquisition. La seule 
gararitie, donnée A l'accusé, était le nombre des 
juges : trois étaient nécessaires en premier ressort, 
sept en dernier ressort , pour que le jugement fbt 
valablc, (2). Nous rie somrnes pas assez reconnais- 
sniits envers la rdvolution francaise; les droits 
qu'elle a consacrds, l'humanitd i~~trodii i te dans 
nos lois , nous semhlen t si nriturels, qne nous ne 
pouvons les prendre pour des innovations. II y a 
ru  un temps eii France, ob l'accus6 n'était pas dé- 
fendu, 06 le choix de la peine était laisse la con- 
science du juge, oh les philosophes seuls dlevaierit 
la voix contre cette tyrannie, et étaient dcoutés 
avec le dédain habiluel des praticiens pour la th6o- 
rie; et ce temps, nos peres l'ont vu. 

( 1 )  'Kit. X l V ,  a r t .  S .  
!al T i l .  SXV, art . lo rt i t .  



Sous qiielque point de vue qu'oii considere la 
France i cette époque, qu'on regarde ses finances, 
ses lois, elle était profondément diverse; elle n'était 
iine que  so-us le rapport administratif. Cette unité 
était due i la crdation des intendances. Tout le 
ropaume, pays d'élections et pays d' fitats , pays 
de droit écrit et pays de coutumes, dtait divisé en 
trente-d.eux gdndralitds d'une Btendue tres indgale. 
Chacune de ces divisions était administrée par un 
intendant et par ses subdélégués. Aii dessiis des 
int-dants Btait le conseil du roi,  lien commun 
entre les diverses parties. L'autorité royale était 
partout servie par 'des agents révocables. Nous avons 
déji parlé de plusieurs de leurs attributions : ils 
avaient , en outre, la direction des travaua pu- 
blics, la surveillance sur toutes les provinces. De- 
puis Louis XIV, les gouverneurs, princes du sang, 
ou g a n d s  seigneurs , ne viraient que de la vie de 
Versailles, et ne paraissaient qu'i  de longs inter- 
valles dans leurs provinces ; ils n'avaient conservé 
du pouvoir que les apparences et les prhogatives 
de l'étiquette. 

Malgré la pldnitude de cette autoritd, son titre 
etait mal défini. Ainsi les subdélégués des inten- 
drints n'avaient aucun caracthe Iégal ( 1 . )  :. toutes 
leurs décisions devaient &re rendues au nom de 
l'intendant; ce pouvoir leur était acquis par une 
esphce de prescription. 

( 1 )  Re~iionLrances de 1 7 ~ 4 .  Rlat. d'impbts, rage 657. 
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La centralisatioii administrative existait sous 
l'ancien régirne, et elle excitait alors les mbmes 
plaintes qu'aujourd'hui. 

On est venu , de conséquence en conséquence, 
)i jusqu'i dklarer nulles les délib&~ations des ha- 
)) bitants d'un village, quand elles ne sont pas 
)) autorisees par l'intendant(1); en sorte que si 
i i  cette communautd a une dépense ?t faire, quel- 

J) que Idgere qu'elle soit, il faut prendre l'attache 
i i  du subdélégu6 de l'intendant , par cons&quent, 

suivre le plan qii'il a adopté, employer les ou- 
vriers qu'il frivorise, les payer suivant son arbi- 
trage; et si la communautd a un proc6s isoiitenir, 

)i il failt aussi qu'elle se fasse autoriser par l'in- 
» tendant ; il fau t que la cause de la communaut6 
)i soit plaid6e A ce premier tribunal, avant d'btre 
1) portée i la justice. Et si l'avis de l'intendant est 

contraire aux habitants, ou si leur adversaire a 
)i du crédit i l'inteiidance, la communauté esc 

déchue de la facultB de défendre ses droits. 
Sans cette institution cr6ée par Richelittu et 

niise en ceuvre par Louis XIV, la France révolu- 
tionnaire eut, avec peine, échappé au fddéralisme ; 
si les homnies n'eussent pas dtd faqonnés A l'ohdis- 
sance, elle n'eiit pas réalis6 les prodiges de la ré- 
volution et de l'empire. 11 n'y avait de changé que 
le nom et le titre de celui qui cornmandait : depuis 
longtemps, le bras de l'autorité centrale s'etendait 

(1) Remontrances de 1774. Mat.  dlirnpBts, page 654.  
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sur toute 1aFrance. La division par ddparrements, 
de Sieyes, fut la consdquence et non l'origine de 
ce systkme : la révolution I'a achev6, pour ainsi 
dire, en portant dans les aiitres parties du gou- 
verrieinent, I'unité bornée A la seule administration. 



CHAYITRE IX. 

ETAT De LA FRASCE AVAKT LA REVOLUTION, 

GOUVERNEYENT. 

Le pouvoir judiciaire séparé du  pouvoir exécutif. - Em- 
pikteiilents de celui-ci sur la justice réglée. - Coininis- 
sions.-Magisti-ature.-Son opposition.- Son autoritk. 
- Elle est iinpuissaiite. - Pourquoi. - Sa cause n'est 
plus celle d u  peuple. - Langage élevé de Maleslierbes. 
-Causes paiziculikres qui limitent le pouvoir abso1u.- 
Les fonctionnaires propriétaires de leurs charges. - La 
nation divisée en corps. - Liberte dans les inceurs. - 
Traditions féoda1es.- État de la société.- Gentilchoiil- 
mes. -Caiises qui affaiblissent l'aristocratie.-La diffu- 
sion des luiiiieres rapproche la bourgeoisie de  la noblesse. 
- Peuple des campagnes. - Son affrancliisseirient iie 
date que de la révo1ution.- Résutné. - L'égalité poli- 
tique consacrée en 1 ~ 8 ~ . - B o r n é e  en fait íi la bourgeoi- 
sie. - Elle doit sYEteadre li tous. - Liberté politique.- 
Seule garantie aujourd'hui de la liberté civile. 

Nous avoris examiné que1 était lc mode d'ac- 
tion du gouvernement ; commenl il atlministrail , 
comment il percevait l'impdt , comment il rendait 
la justice; il nous reste i jeter un coup d'aeil siir 
le gouvernement lui-ineme, sur la constitiitioii 
politique d u  pays. Ici une grave dificultd se pr¿- 
sente ; les faits et les textes de lois sont dans une 
contradiction perpetuelle : l'autorité royale est 

absoliie dans la théorie, limitee dans l'applicatioi~, 



sans qu'on apercoive clairemerit la nécessiié q u i  
la force A s'arreter ?i un point précis. 

Le pouvoir exécutif avait renoiicé exercei* 
l'autoritd judiciaire, et il 1'a"ait abandonnée i uii 
corps de magistrats hérédilaires. Les charges 
étaient une propridté particuliere ; une place sil- 
pdrieure ne pouvai t devenir une récompense. 
L'indépendance du juge était donc rdelle, puis- 
qu'il n'avait rien A craindre ni i espdrer du gou- 
vernement. 

Si le gouvernement se fiit borné A statuer par 
des lois générales, et ne fUt jamais intervena dans 
les cas parliciiliers, il y eiit eu sdcuritd et liberte 
civikes pour le citoyen. Dans les affaires privées, 
dans les poursuites des crimes ordinaires , le be- 
soin de l'ordre naturel A tous les pouvoirs lui 
faisait désirer que la jiistice ffit bien rendiie ; il en 
laissait donc la poursuite aux trihunaux réguliers. 
Mais il est certaiiis attentats o& il ne s'agit pas 
iiniquement de la sécuritd publique : ce sont ceus 
dans lesquels la personne e6 l'intérbt de ceux qui 
gouvernent sont attaques. Le nombre de ces proc6s 
o& le pouvoir Btait partie Btait alors bien plus 
commun qu'aujourd'hui en matibre fiscale. Ceci 
tenaít A la rnulliplicité et ?i 13 confusion des taxes 
publiques. 

11 semble naturel que la puissance nibme de 
I'a cciisateiir eN t dii doubler les garanties donndes 
a l'acciis6. 11 en 6tait tout autremnt. Les ennemis 



de Richelieii , au xvrle sihcle, les gentilshonimes 
révoltés de la Bretagne , sous la rdgence , furent 
jugés par des commissaires. Si cette arme ne fut 
pas employde plus souvent, on doit l'attribiler i la 
rarete meme des insurreclions politiques ; ce qui 
prouve que ce n'était pas noderation de la part de 
l'aulorilk, c'est le fréquent usage qu'elle en fii 
dans les affaires de finances, o i  elle avait i perdre 
ou A gagner A chaque décision. 

Le lecteur se rappellera les deux dernihres 
chambres de justice ; mais meme, dans le cours 
ordinaire des choses, l'ordre judiciaire fut. peu 
respecte. On nommait des comrnissaires pour ju- 
ger les délits de contrebande. L'intendant était 
souvent autorisé traduire les prdrenus devant le 
prdsidial qu'il choisissait ( 1 ) .  Les commissions de 
Saumur, de Reims et de Valeme s'dtaient ernparées 
de presque toutes les affaires criminelles sur  le se1 
et le tabac (2). Get abus durait depnis dix-neuf ans. 
E n  1760, tout ce que la chambre des aides pila 
obtenir fut que les commissaires seraient pris 
dans son sein (3). Souvent les affaires étaient évo- 
quées au conseil du  roi et déciddes par le seul 
contrdleur géndral; enfin, souvent les formes 
étaient dddaignGes, et des lettres de cachet infli- 
geaient une peine sans jugement (4). L'abus avait 

(1)  Table decédits, an 1710. 
(a) Mat . d'impots, pages 13, 3%. 
(3) Mat. '$impals, page 370, an 1764 
(4) Blat. d'imp8ls, page 634: 
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dt6 porte loin sous Louis XV; elles étaient déli- 
vrées pour des causes bien minccs , qiielqiiefois 
sliiU la simple demande d'un commis des finances. 
(( Personne, disait Malesherbes, n'est assez grand 
» poiii éti-e 5 l'abri de la haine d'un minisire, ni 

assez petit pour n'ktre pas digne de celle d'un 
» commis. 

La libertB civile n'existait donc pas. Eri effet, 
elle suppose toiijours la liberté politiclue, c'est 

dire la liberté dans les iiistitutions. Qui dit pou- 
voir absolu dans la 16gislation dit pouvoir arbi- 
traire. Nul  ne peut empecher le ldgislateur de di- 
truire aujourd'hui ce qu'il a fait Iiicr, et dc légi: 
timer ses violences par ses lois. L'inconséquence 
de tout l'ancien regime a étB de s'opposer aus 
abusdansun cas parliculiei., sans s'blever la cause 
générale : la magistrature l'a cependant essayé. 

Son opposition n cc caractkre particulier qu'elle 
s'esl toujours exercée malgr8 des textes forinels; 
I'interdiction des remontrances n'dtait pas imagink 
par Louis XIV, c'était le retour aux anciens 
principes. L'Ilbpital avait été aussi absolu que 
liii ; (< et cependant nos dites ordonnances tien- 
)) dront ce que nous voulons avoir lieu , tant pour 

les ordonnances faites qu'a faire ( 1 ) .  >1 Mais il y 
avait en France un inslinct plus fort que toutes 
les lois positives; c'était cet instincl que Montes- 
qiiieu appelait honneur, et qui séparait la rnonaiB- 

' 1 )  01r1, (le ~JIOIII~IIS ,  art,  I . 
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chied'avecíe despotisme. 11 soutenait lesmagistrats, 
et la cour osait rarenient en venir i des moyens 
extremes. Arrkter un Parlement, priver u n  con- 
seiller de sa charge n'etait pas seulement un acte 
de rigueur, c'était encore une spoliation, car le 
magistrat avait payé, soit au  prince, soit 5 son 
prdddcesseur, le prix de so11 ofice. 

L'autorité des magistrats ne se bornait pas i 
1'-pplication de la loi; tous les tribunaux avaient 
le pouvoir réglementaire. Dans les enregistre- 
ments, Ils ajoutaient souvent aux ordonnances des 
dispositions qui devenaient obligatoires comme le 
rextc! primitif. La part qu'ils voiilaient prendre A 
l'exercice de la souverai~ieté n'étonnait donc per- 
sonne, puisqu'ilsenjouissaient en partie; car ellen'a 
pas d'attribut plus essentiel que celui de faire la loi. 

Comment expliquerl'impuissancedel'opposition 
parlementaire avec un si grand retentissement, et 
sa chute compl4te avant les orages de la réforme 
dont elle avait doniié le signal? 11 g a de ceci plu- 
sieurs causes. Le P a r l c m ~ n t  de Paris n'etait qil'une 
fraction du poilvoir jadiciaire; il pouvait agir sur 
les aiitres cours par voie d'influence, inais noii pas 
d'une inaniere directe; car il n'était pas leur supé- 
rieur. Au xvrrre sibcle, on essaya bien de faire un 
seul corps de toute la magistrature francaise, el 
I ' o ~  inventa le mot de clusses, dont chaque cour 
souveraine dtait membre; mais c'était 1i  une 
creation sans aucun précédent. Si la cour plénibre, 
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dont parle l'édit de i 774, qui, sous ce rapport, 
resta inexécuté, eiit remplacd les Parlements, elle 
eQt pii faire une résistance plus sérieuse, elle eht 
representé la France enti6re. L'origine meme de 
la magistrature dtait un embarras pour elle; les 
Parlements n'dtaient que le conseil du roi, les 
dépositaires d'une autorité que celui-ci pouvait 
toujours ressaisir. Les magistrats cherchaient 5 se 
débattre contre l'évidence, i se payer de subtilités, 
mais sans pouvoir échapper aux conséquences lo- 
giques de leur institution m&me. Si une portion 
considérable du droit civil et presque tout le droit 
politique n'eussent pas alors ét6 laissds la juris- 
prudente, l'objectioii efit encore étd plus forte. 

Enfin il n'est pas dans la nature des choses 
que le juge, pour qui  le respect de la lettre est un 
devoir, soit l'organe du progre% dans le gouverne- 
ment. Le tribunat va mal i des magistrats, et 
surtout i des magistrats hhrdditaires; sa force 
réside dans un contact continuel avec le peuple : 
il est fort de toutes les passions qu'il représeilte et 
qii'il partage. Or, les Parlements ne se sont pas 
associés au mouvement des idées, operé autour 
d'eux; ils ont proscrit les ouvrages philosophiques, 
arrété les réformes de Turgot, interdit l'inocula- 
tion en 1763, cornme ils avaient, au sihcle précé- 
dect, interdil la philosophie de Descartes. 11s 
Btaient fideles i leur r6le naturel, celui de défen- 
seurs du passé; leur vertu meme, l'austérité de 
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lcur vie, consei~vées dans un temps ou les rnoeurs 
étaient faciles, les isolaient de leurs contemporains. 
11 y a certains vices qui sont des qualités chez des 
chefs de paríi. 

La constitution spéciale de la mapistrature fran- 
caise séparait sa cause de celle du peuple. LouisXIV 
Iii i  avait rendu le privilége de la noblesse irans- 
inissible, qii'il lui avait enleve dans un moment 
de colkre. Elle formait donc une classe intermé- 
diaire, se rapprochant de plus en plus de la 
noblesse; chaque pas qu'elle faisait dans cette 
voie lui enlevnit cette qualitd de bourgeois qui lui 
avait vala tant de sarcasmes dans la Fronde, et 
qui était h secret de sa. puissance ; elle restait 
elle-ni4me un des abus qu'il fallait détruire. 

L'abnégation de l'intdret privd, si rare chez les 
particuliers, l'est encore plus dans les corps, 
parce que l'égoisme peut s'y cacher sous les nppad 
rences di1 ddvouement. Les Parlements furenl plus 
opposés i la révolution francaise que la noblesse 
elle-rneme; ils y perdaient autant qu'elle en privi- 
Iege, et de plus le pouvoir politique. 

Tou tefois , grke i l'opposition de la magistra- 
ture, l'ob6issance en France n'a jamais Bté muette; 
il y a loujours eu des 17oix pour rappeler au peiiple 
ses droits, et pour évoquer devan t l'autorité absolue 
le souvenir des États généraux. 

« Et, daris un temps oh le joug irnposd sur la 
J) tdte des peuples devient de pliis en plus dilricile 
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,) A portar, est-il prudent de leur bter jusqu'i la 
)) consolation de pe.nser qil'ils jouissent encore du 

premie11 de leurs droits, de l'avantnpe d'avoir 
)I des juges, organes incorruptibles de la loi, et 

qu'on ne peut pas les traiter en esclaves. . . . 
), La propriété, sire, est le droit essentiel de tout 

peuple qui n:est pss esclare. L7imp&t souvent, 
11 nécessaire est ndanmoins une dérogation ce 

droit; mais, dans l'oripine, les impots n'étaient 
établis que du consentement des peuples, donn6 
dans les assemblées des États; que ces assern- 
blées aient cessé d'avoir lieu, la condition des 
peuples n'a pas dii changer pour cela; leurs 

)I droits sont aussi imprescriptibles que ceiix dii 
>) souverain. Ses domairies peiivent s'accroitre, les 

bornes de son empire peuvent s'etendre; mais 
)) il rie croira jamais pouvoir mettre la possession 
N de ses sujeis au nombre de ses conqii&tes; et 
), depuis que les peuples ne peuvent plus se faire 

en~endre par leurs représentants, c'est i vos 
Cours, sire, i remplir celte importanle fonc- 
tion (1); les Coiirs sont ailjourd'hui les seules 
protections des faibles et des malheuretix; il 
n'existe plus depuis longtemps d 'hats  gPndraux, 
et dans la plus grande parlie di1 royaume, point 
d'États provi~iciaux. Tous les corps, esceptd les 
Cours, sont réduits i une obeissance rnuette ct 

(1 j Rcniontrances de 1770. Mat . d'impots, ])ngr 530. 
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11 passive ; auciln particulier dans le royaume n'osc- 
rait s'exposer a la vengeance d'un commandant , 
d'un coinmissaire du conseil et encore moins ?i 

)J celle d'iin ministre de Votre Majesté. 
)J Les cours sont donc les seules A qui il soit 
encore pcrmis d'hlever la voix en faveur des 

,J peuples, et Votre Majesté ne veut point enlever 
» cette derniere ressource aux provinces dloi- 

gndes., . . . 
Mais s'il existe dans un pays des lois ancien- 

nes et 1-espectées, si le peiiple les regarde comme 
1, le rempart de ses droits et de sa liberté, si elles 
)J sont r6ellcrrient un frein utile contre les abus de 
J) l'autorité, dispensez-nous , sire, d'examiner si, 

dans aucun Etat , iin roi peut abroger de pa- 
N reilles lois : il nous sufit  de dire, a uu prince 
,) ami de la justice, qu'il ne le doit pas. ... 

Ce periple avriit autrefois la consolation de 
présenter ses doleances aux rois vos prédéces- 
seurs; mais depuis iiri sikcle et demi les Éiciis 

J )  n'oiit point dté convoqués. 
J I I S ~ U ' ~  ce jour au moiris, la r6clamation des 

)) cours suppléait i celle des Etats , quoique im- 
)) parfaitement ; car, rnalgré tout notre zele, nous 

rie iious flattons point d'avoir d6dominage la 
nation de l'avantage qii'elle avait d'eparicher 
son cmur dans celui de son souvcrain. 

Mais aujourd'hoi, I'unique ressource qu'on 
avait laissee au peuple \u¡ est ñussi enlevhe. 

19 



011 a cru pouvoir anéantir la pi-emikre coilis 
N de France par un seul acte d'autoritd arbitrairc. 

J) D'autres cours orit fait en vain les plus grnnds 
efforts pour faire parvenir la vérit6 jusrlii'aii 
trdne : les avenues en sont occupdes par les eri- 
nemis de la justice, et ces cours iie retirbrent de 

JI leurs démarches que lastérile consolation d'avoir 
vu l'Europe entibre applaudir leilr z&le et 
leur courage. 

Votre Cour des aides vient aujourd'hui se jetei. 
aux pieds de Votre Majesté ; mais peut-elle se 
flatter d'un plus heureux succhs ? La magistra- 

)J ture entikre vous a 6th rendue suspecte, parccn 
>1 que la magistrature entikre est attachée aux lois 

qu'on veut détruire, r t  nous n'ignorons point. 
qu'ori a fornié le projet de nous ddtruire nous-. 

)) memes avec ces lois dont nous somrnes les dé- 
)) fenseurs. 

Mais ceux cjui vous ont déterminé i anéantir 
la magistrature vous ont-ils persuade, sii-e, 

J) yu'il falliit livrer i leur despotisme la nation 
entiere, sans lui laisser aucun ddfenseur, aucun 
intercesseur auprQ de Votre Majesté?. . . 
M Interrogez donc, sire, la nation elle-meme , 
puisqu'il n'y a plus qu'elle qiii poisse Ctre écou- 

N tde de Votre Majesté. 
)) Le tdmoignage incorruptible de ses repré- 

J) seiltants vous fera connaitre du moins s'il es1 
vrai, conime vos miniat.res ne cessent de le pii- 
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blier, que la magistrature seule prend iiitéret i 
la violation des lois, ou si la cause que nous 

N défendons aujourd'hui est celle de tout ce peuple 
,) parqiiivous rGgnez,et pour qui vous régnez (1). N 

Ce langage ferme et élevé empechait la prescrip- 
tion de la liberté; au X V I I I ~  siecle , temps oili les 
idBes étaient si puissantes, Prnettre iiri principe, 
c'etai t creer une force. 

Le pouvoir absolu de la royautd était modifie 
par diverses causes dans l'application ; ses apents 
n'4 taien t pds sournis i une ddpendance aussi 
complkte que de nos jours. Sans parler des 
magistrats, les receveurs des firiances, des tailles 
dtaient propriétaires de leurs charges par achal 
o11 par liérédité; les intendants eux-menies dtaierit 
toujours pris parmi les maitres de requetes. 
Tout fonctioniiaire piihlic prenai t l'espri t du corps 
dont il faisait partie, et cet esprit, parb les préjugés 
rnemes qui tiennent h la nature, formait obstacle 
ii la servilité administrative. Aujourd'hui l'ob6is- 
sance absoliie est une condition de l'adniinistration; 
~nais  il ne faut pas oublier que nous avons place 
lcs garanties autre part. La liberte, introduite au 
sorninet de ~ ' E t a t ,  nous dispense d'y soneer. dans 
les degrés inférieurs. 

L'gtat ineme de la société, en France, protegeait 
les iiidividus. Tout homrne était class6, enr6gi- 

' 1 )  !;cmonir.:~iic(..; do  1 7 ;  I . a l d i .  cl'imp0tr, page S I S .  
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menté dans une profession; il appartenait ou i la 
noblesse, A l'armde, ?t la magistrature, ou aux coi3- 
porations des arts et m6tiers (1). 11 y avait conime 
une espbce de solidnrité entre les membres d'une 
meme classe. La violence contre un seul d'entre 
~ U X  dtait faite coiitre tout le corps, et le pouroii- 
ilésitait avant de se charger de. cette inimirié col-- 
lective. Ce sont l h ,  sans doute, de faibles garan- 
tics , si on les compare a celles dont noiis joiiis- 
sons ; mais que la France garde bien sa liberis! Si 
clle la perdait, elle siihirnit un despotisnie qu'elle 
n'a pas encore connu. 11 ne serait arreté ni par la 
magistrature , ni par la noblesse , ni par les corps 
privil6gids ; ce serait le régime de l'0rient : nous 
l'avons vu dbnuché aii commencement di1 sibcle. 

Certaines idées, poiir nY&tre pas dcrites dans les 
lois positives , n'en étaient pas moins puissantes. 
La féodriliré, dans sa chute, awi t  entrainc! le pou- 

( 1 )  Tous vos sujets, sire, sont divisés en autant  d e  corps difé- 
ients  qu'ily a d'états ditTérents dans votrs royatime. Le clerge', la 
nollcsse, les cours supérieures, Ics oficiers attacIi6s d ces tril>uii;~~ix, 
lcs AcadC:rnics, les Uuiversités, les compagnies de finances, les com - 
~ a g n i e s  .le commerce, tout presente e t  dans toutes les parties d e  
l>Etat des corps existants, qli'on peut regarder comme les anneaux 
d'une g a n d e  chatne, dont le prrinier est dans la main de Votre 
idajesté, coir~me chef e t  souverain administraterir de toiit ce qui  
cpnstitue le corps de la  nation . 

La seule idée d e  détruire cette chaine prérieuse dcvroit para2tr:: 
cifiayaiite. Les comrni~nautés de  marchands e t  <I.a~.tisans font partie 
[le ce tout  inséparable qiii contiibue B la police gdnérale du royaume. 

Disc. de l'avocat géniral Ségiiiir dani  Ir lit de jiistire t i t .  1 ~ ~ 6 .  

ii.itiih., Lnnie XXII I ,  p.igc 4?3. 
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voir individuel ; mais l'indépendance s'était con- 
servde par une tradition non interrompile. Dans 
l'antiquité, oU l'indiviciii i-i'était rieii en face d e  
l'État, le service rriilitaire Gtait iin devoir impé- 
rieux dont celui-ci poovait exiger l'accoa~plisse- 
me11 t ; l'obéissance du  gentilhomme, au contraire. 
éiait volontaire. 11 lui était toi~joiirs permis cle se 
retirer, et, en le faisant , il ne renoncait qu' i  la 
f'aveur ; i l  ne recon~iaissait qiie lui pour juge dans 
ce qui intdressait son honneur. Ces idées étaient, 
pour aiiisi dire , l'atmosphkre au sein de laqiielle 
la societé vivait, dont l'influence agissait sur le 
souverain, comnie sur  les sujets. Les princes meme 
les plus absolus n'y échappaient pas : Louis XZV, 
i qui la jnlousie du  pouvoir, les idées reli- 
gieuses avaient dicte des lois si sévkres contre 
le duel, renvoyait du  rCgiment de ses gardes les 
oficiers dont le courage avait été soupconné. 11 
justifiai t comiiie homme ce qu'il avait proscri t 
comme ldgislateur. La liberté, chassde des lois , 
s'dtait réfugiée dans les mmurs. Cettc derniere li- 
bert6, toute bornée qu'elle est, n'est pas m6pri- 
sable. Les actes de notre vie 04 la loi nous atteint 
son t toiijours assez peu noiri hreux, tandis qu'il 
ii'en est pas u n  oii nous ne soyons dirigés par cet 
ensemble d'opinions et d'habitudes qui  forme les 
11IceUI:S. 

Quelle était la socidtd dirigde par ce gouveriie- 
incnt clont nolis venons de donner unc idée? Elle 



6iait , comiiie nous venons de le dire, divisée e12 
classes ilombreuses dont chacune formait commc 
un petit peuple dans la nation elle-meme. 11 fallait 
meme appartenir i l'une de ces divisions pour itre 
compt6 pour quelque cliose dans la sociétd légale. 
CYi.tait, en quelque sorte, le régime des castes, 
avec eette diffdrence toutefois qu'elles n'd taient pas 
seulement hérdditaires, et que ces privildges pou- 
vaient s'acheter. 

De. tout son ancieii pouvoir, le gentihomme 
n'avait conservé que des privil6ges; ils lui don- 
naient le droit exclusif aux fonctions brillantes du 
goiiverneinent. Louis XIV a pris la ~ ~ l u p a r t  de ses 
ininistres parmi des parvenus; mais tons ses pé- 
iiéraux appartenaient i la nolilesse militaire. Une 
ordonnance de Louis XVI interdi t au roturier 
d'aspirer i un p a d e  plus élevd que celui de capi- 
taine. L'egalitd dtait done bannie de la carridre ou 
il semble qu'elle devrñit. le plus r%ner, de celle 
o& les devoirs , les dangers, les privations sont les 
memes : tout était commun, hors l'espérance. 
Avarit que les grandes armees fussent en usage, 
les gentilshommes pouvaient, i la rigueur, obtenir 
seuls les grades supérieurs. Plusieiirs d'entre eux 
étaient soldats ; mais, quand LouisXIV tint 400,000 

hommes sous l ~ s  armes, qu'en temps de paix, sous 
Louis XVI, l'armee s'dlevait 2 0 0 , ~ o o  hoinmes, 
fe tiess-État fournissait un contingent nornbreris. 
Cette iriegalité de traittment devait le hlesser dalis 



ce qne les liommes ont de plus sensible, l'amoiir- 
propre. 

Quatre mille charges donnaient les privildges de 
la noblesse ( 1 ) .  11 est vrni que plusieurs compa- 
gnies refusaient d'admettre des roturiers parmi 
leurs meintires. Chaque famille élait obligée, en 
quelque sorte, 6 faire, pendant une génération , 
un noviciat dans une place inferieure, avant d'ar- 
irniver l la premiere. Mais, en dernitire analyse, 
I'argent, apres des ddlais plus ou moins longs, etait 
la voie qui donnait la noblesse. 11 ne faut poht 
dou ter que ce inode de recru tement n'ait contri- 
hud, pour heaucoup, i nffaiblir l'aristocratie. Son 
pouvoir consiste surtout dans l'opinion publique. 
Les parvenus du tiers-État, endépoui!lant leiir ro- 
ture, excitaient au dessous d'eux l'envie qui s'at- 
taclie i la supdriorité de fortune; leiir crdarion ne 
~nappelait ni l'autokité des services rendils, ni le 
rcspect naturel pour ce qui es1 ancien et inconnu, 
toutes choses incompatibles avec la noblesse ache- 
tée. De toutes les inégalilds, celle qu'on accepte le 
inoins es t celle que l'on voi t faire, et a laqiielle oii 
peut nrriver; c'est mkme un des inconvénients iti- 
Iiérenis i la ddmocratie. Comme les priviléges ac- 
quis (taient aussi étendus que les Iiéréditaires, 
l'ancienne noblesse de naissance était confondue 
avec la nouvelle dans la ineme defaveur. 

1 )  Scckc i .  .\clrniiiisL. drs 1in:iiiccs. 
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L'aristocratie anglaise s'est coi~serv¿.e par une 
cond iiite opposde; elle s'est rajeunie par les illus- 
trations qu'elle a admises; elle recevait d'elles, en 
t!ci;~t et en nu torit6, aulant qu'elle leur donriait. 

Ilne cause gdnérale , qui tient aiix progrbs 
inemes de la civilisat.ion, rapprochait le tiers-État 
et les gentilshommes. Nous voulons parler de la 
diffusion des luniikres. Les liiérarchies cle caste, 
q u i  se sont maiillenues, ne l'ont fait quien s'assu- 
rant  le monopole des connaissances. Voyez les 
pretres de  l7figYpte, de nos jours encore, les bra- 
mes de l'lride; la civilisation européenne n'a jainais 
6ié conslitu6e d'aprhs ces principes égoistes. C'est 
pourquoi dans ses deiix phases principales, dans 
lYantiquitC et dans les temps modernes, elle a t.ou- 
jours ahouti ii l'égnlitt4. Le si6cle oh les lumibres 
dtaient les plris grandes a vu disparaitre, íi Rome, 
1c.s restes du palriciat; 1a m$n~i! cause a einporté, 
en Fi~nnce, ceux de la féodalith. 

L:i vie intellectuelle n'a jamais été plus active, 
n'a jamais eu autant d'influence qu'aii xvrrre siecle. 
Uans l'examen de toutes les questions, iine seule 
autorité d a i t  reconnue, celle de la raison; le point 
pnr leqoel tous les hommes se touchent, c'est saris 
contredi t, l'iritelligence. Elle est l'inégalité naiii - 
relle des te,*ips policks, comme la forcc matérielle 
est celle des temps barbares. D&s qiie eelte mesure 
commune es1 recue, toiites les autres difT4reiices 
doivent s'effacer; elles tirent leur force des lois, 
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des institutions, causes tenlporaires, tandis que la 
suprématie de I'intelligence tient au fond meme de 
la natilre l-iumaine. Vollaire, par exemple, et les 
ericyclopédisies exercaicnt siir leur sihcle une ac- 
tion plus hergique que les grands seigneurs, leurs 
cotitemporains. 11s étaient la fois supérieurs 
conime pliilosophes, infdrieurs comme roturiers. 
Mais, A cette époque, la noblesse n'était plus une 
~)uissance, c'élait siinplement un préjugé; il y avait 
donc lutte entre la société ldgale et la société rlelle. 
La révolution a fait cesser cette contradiction; 
toutes les inégalilés conveiitionnelles se son t éva- 
iiouies. Le pouvoir a été donné coinme I'empire 
cl' Alexandre, au plus digne. 

C'étnit un intQ6t politique qui soulevait le 
tiers-État contre la noblesse; il s'agissait pour lui 
j)liit6t de conqiiérir le gouvernemeiit du pays que 
(le se garantir* de l'oppression. La supdrior'itd du 
gcntilhomme sur le bourgeois se n~anifestait par le 
~ é p r i s ,  et non pas par des vexations : elles étaient 
réserv6es pour le peuple des campagnes. Celui-ci 
ri'avait aucune place dans cette hi6i.archie de cas- 
tes, régime oh tous les droits étaient des excep- 
tions : il était le paria de cette politique. 

La féodalité déti-uite dans les villes s'était 
maintenue aiiiour des chiteaus. Conime, par sa 
faiblesse, elle n'excilai t pas ,la jalousie de l'au- 
torité royale, elle avait conservé bien des droits 
oppi-essifs. Sans doute, le sort du paysan au 



xvme aiecle n'dtait pliis ce  qu'il était au xrre; 
il n'dlait plus serf, il pouvait se marier, quilter le 
fiaf sans la permissiori d u  seigneiir; mais si on 
preild pour type de corn paraison l'ordre des clioses 
actuel, on trouvera une ditTérence presque aussi 
grande. Une portion considérable de la taille, 
toutes les corvkes pour la confection des rotiies, 
étaicnt porldes par lui seul. Comme I'impot du 
se1 se rdpartissait d'apriis la popiila~ion des con- 
sommateurs, sans avoir Ggard i leur richesse, 
c'etait aussi lui qui en sentail le plus la rigneiii.. 
La vi-aie mesrire de I'impót n'est pas dans le 
chiffre, nlais dans le 1-apport du chiffre avec la 
pauvreté du  coiitribuable. Le paiirre, iaxé la 
ineme somrne, payait donc rdelleinent plus qiie le 
riclie; outre les charges genérales, il y en avait de 
particulikres dans chaque seigneurie; le droit de 
cliasse, celui tle gareiine, de colombier étaient la 
cause d'une foule de tyrannies. Dans pliisieiirspa- 
~oisses, les seigneurs avaient conserve le ditoit de 
foreer les habitants A se servir de l e i ~ r  foiir, de 
leur prossoir, de leur moulin. Certaines corvées 
étaient dues par les roluriers, pour la ciiltilre des 
terres di1 seigneur; certainj droits qui, leur ori- 
gine, avaient dté peut-ktre les conditioris d'un don 
et d'une vente, atteignaient le paysan jusque dans 
le produit de son champ. Le principe gén6ral était 
que nulle terre n'dtaitsans redevance; cette rede- 
vance tantót s'appelait cens, et a\ors c'Q~ait iinc 
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somme d'argent; tantbt champart, et c'dtait tinc 
por~ioii ddterminée dans les fruits, comme le iioin 
l'indique (1) .  Dans les ventes de biens roturiers, le 
scigneur percevait le douzieme ou le huitieme du 
prix, sous le nom de lods et ventes. La justice sei- 
gneuriale n'avait conservd de pouvoir quc sur ces 
matieres, si minces aux yeux de celui qui gouverne, 
si graves pour celui qu'elles intéressent. Devant le 
juge du seigneur etaient portées toutes les contes- 
talions entre celui-ci et ses paysans; et celles des 
paysans entre eux. 11 y avait bien la facultd 
d'appeler; mais pour le pauvre, il ii'y a guere 
qu'un degré de juridiction. 

Uri seul fait nous montrera combien les paysans 
etaient comprimés. Parmi ces parvenus qui, soil 
dans les letlres, soit dans le clerg.8, ont illustré le 
xviie et le xvirre siecle, nous troiiverons beaucoup 
de 61s d'artisans; aucun d'eux n'est sorti d'nii 
village, 

La nature m6me des armes employdes. par le 
tiers-État contre la noblesse confondait sa earisu 
avec celle du peuple; coninie ce n'était pas en 
vertu de titres ou de priviléges qu'il demandait 
L'égalité et la liberté poliliques , mais au nom des 
droits dternels de 11humani16; qu'il en appelait i 
la loi naturelle, sans s'occuper de la loi écrite, il 
plaidait la cause di1 peuple tout entier. Celui-ci 
I'a senti par l'effet de cet instiiict si sur dans ses 

, r )  C;iml~i parc. 



amours et dans ses antipathies, qui ariime les mas- 
ses, et il a chaudement appuyd la r&volution fran- 
yaise. 

Un doiible niouvemcnt i cette 6poqiie s'cst 
donc fait entre les classes de la popnlation franqaise; 
la nohlesse s'est confondue avec la bourgeoisie, la 
l~ourgeoisie avec le peuple. 

11 faut revenir siir nos pas et rappelei- brikve- 
ment que1 était I'état de la Fraiicc i l'dpoque ou 
nous avons commencd ces recherches ; en rappro- 
chant les deux goints extremes, noiis jiigerons 
inieux l'dtendue du  cheriiin paitcouru. 

La France inorcelée dtait ?I peu pr&s dans la 
positiori ou se trouve 1'Europe aujorird'hui; les 
divers Étais iiidépendants les uns des autres en 
nppellent i la guerre pour terniiner leurs diffé- 
rends; car la force est le seul juge possihle 1i  oh 
n'existent 111 uneloi ni un tribunal poiir I'appliqiier. 
Colame chacun des fiefs possddait les prérogatives 
souveraines, qil'il forinait un 6tat s6par6, les rap- 
ports entre eux étaient plutot régles par le droit 
des geiis que par le droit politique. La souve- 
raineié du roi , place aii sommet de la hidrarchie 
feodale, était le principe qui devait concentrer 
toutes ces impulsionsdivergentes; mois alors c'était 
inoins une force qu'un titre. Soils ces petits gou- 
vernements vivaient deux nations : l'iine, les pos- 
sesseurs de fief, avait part au poiivoir politique ; 
l'auire , les serfs , ne ,jouissait rnenle pas (le la 
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liberte civile : ils étaient la chose de leur rnaitre; 
il ti'existait donc 3 vrai clire, en France, ni une 
nation ni uii gouvernement. 

Le travail de la socill6 francaise pendant huit 
sikcles a 6t6 d'élever les serfs jusqu'aiix gentils- 
kiornmes, et de donner a la royautd un droit ex- 
clusif au pouvoir politiq ue; en un mot, de crdei. la 
nation et le gouver.nement chargl de la rcprisen- 
ter. La soyaulé a toucht': le but la prernikre; elle 
tournait les principes de la f6odalit6 contre la 
fhod,~lite elle-meme. Le roi, comrne souverain, élait 
le supBrieur de tous les vassaux; ce droit, oi~blié 
pendant la longue nuit ou s'ensevelirent les der- 
niess RIérovingieiis et les premiers successeurs de 
Hugues-Capet, n'était iii6 par personne; il ne liii 
manquait que la force pour prévaloir. La bour- 
geoisie, au contraire, n'avait pas les meines prdcd- 
dents; elle avait surgi cornrne un fait nouveau 
dans la féodalitd; elle a\?ait dotic contre elle toute 
l'autoritd qui s'attache aux traditions. 

Heureusemen t pour el le, les progrks de la royau té. 
la serviren t ; chaque prdrogative enlevée aux 
gentilshomnies 1'8levait par cela seul que ceux-ci 
étaient abaisses. Qiiand il ne leur resta de leur 
pouvoir ddtruit que des privildges d'opinion, ce 
fiit une faible diff6rence entre les siijets d'un meme 
inai tre. 

Nous avons dit cominent, aprhs les Éta ts gdnd- 
i~ i i ix ,  le roi suhstitiia sori ailtoritc: h celle des 
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seigneurs dans la perception de l'impot, comment 
Charles VI1 se réserva le droit exclusif de lever des 
homrnes et de l'argent ; des lors la soiiveraine~8 de 
particuliere devint générale. L'influence laissée 
aiix grands seigneurs dépendit, cornme celle de 
toute aristocratie de leur fortune, de leur considP- 
ration personnelle ou héritée; ils n'eureot plus la 
force d'un goiivernement; ioutefois les souve- 
nirs de leur grandeur passde furent ménagCs dans 
tout ce qui ne genait pas le pouvoir royal; ils con- 
serverent de leiirs priviléges le droit de justice 
dans leurs terres, I'exemption des impbts. Ce ne 
fut meime que dans le xvr~. sikcle qu'on essaya de 
les atteindrc dans Ieiir fortiine. Richelieu avait 
consommé la riiine de l'aristocratie par des siip- 
plices; la Fronde avait fait plus; elle avait donnb 
la preuve de son impuissance. La noblesse n'é- 
tait plus en réalitd le premier corps politique; 
cette place mait  été prise par la magistrature 
sortie du tiers-État. Quand Louis XIV leva la 
capitation et le dixieme sans aucune distinction de 
classe, il ne f i t  que reconnaitre une révolution 
opérée; il n'y avait plus en France qu'un souve- 
rain absolu et des sujets. Il'inégnlité entre ccs 
derniers ne reposait plus que sur la vanite ; elle 
n'a dté jetée i terre qii'en i 789. 

La gloire de la révolution francaise est d'avoir 
écrit le droit naturel dans le droit positif; elle 
s'est empar6e d'iin fait accompli, I'unitP de la 



nation et I'unild du gouvernement, et l'a pousst! 
iiiscllii ses dernibres conséqu ences. Les inPgalités 
entre les provinces, les inodes divers d'administra- 
tion, les privileges des divers ordres, tout a ciis- 
paru, et ce qui prouve combien cctte reforme 
radicale dtait conforme I'état des choses et des 
esprits, c'est qu'elle a ét6 respectée par les gouver- 
nements les plus divers. L'ceuvre de l'asserhblt5e 
conslituante est passée iritacte au travers de l'em- 
pire et de la restauration . 

L'egalite politique a donc été le priticipe con- 
sacre en I 789. Comme, de tous les changements 
dont l'liistoire fasse mention , c'est peut-&tre lc 
seul qui ait eu lieu en vertu de théories ai-retdes, le 
seul dont les auteurs aient vu toute la portée, ils 
ne se sont pas bornes sanclionner le prdsent , ils 
ont proclamd la loi de l'avenir. Ce n'a pas 196 ceu- 
lenient entre la noblesse ct le tiers-État que l'éga- 
lite a été établie, elle l'a &té encore entre le tiers- 
État et le peuple ( 1 ) .  R6aliser ce derriier rlsultat, 
telle est la tache laissée par. la revolution 5 ses 
héritiers. 11 n'a pas dépendu d'elle que le biit ne 
fiit atteint du premierhond.Mais, pour avoir voulu 
devancer les faits, il a fallu plus tard reculer. Si la 
bourgeoisie n7eUt pas 6th l'égale de la noblesse par 
la luriiiere, la richesse, par tout ce qui donne 

(1) Noiis connaissoris d'ava~ice l'objcction qiie fait noitre cette 

~listinction entrc lc peuplc e l  la bourgeoisie; mnis tout le monde. 
cenx mcmr clni 13 soiilevcronl, noiis cnmprendra. 
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l'autoriié, elle n'eiit pas gardr! ses conqukles; 
teIle n'était pas la condition dii peuple. Comme 
l'égalitd n'esistait pas dans les choses, celle de la 
loi ii'était qn'unc lettre morte. 

C'est la boiirgeoisie de voir si elle veut appeler 
elle les classes infdrieures , les relever de la dé- 

chhance morale, ou bien lutter contre le cours 
irrdsistible des dvenements. Le dernicr parti serait 
plus que de l'égoisine, ce serait une folie. L'esprit 
exclusif a tuC, en France, l'aristocratie; et cepen- 
dant elle était entourée de défenses aiitrement 
fortes que les barrikres mobiles qui séparent la 
bourgeoisie du peuple. Les idées ont acquis au- 
jourd'hui un empire plus absolli que jamais ; t6t 
ou tard elles se feront jour. Le peuple a pour liii 
le droit; pour encourrigemerit, l'exernple de la vic- 
toire ; la Eiision de la classe moyenne et de la classe 
inférieure est le problkme qui agite tous les 
esprits : dire quelle en sera la solution cléfiriitive , 
quels changements cette solution amenera dans 
les distributions di1 travail el des rictlesses , serait 
une grande témérité, i la distance qui nous sépare 
ericore du résultat. Nous ne pouvons voir que le 
fai t général, les détails nous échapperit ; mais cette 
incertitude sur les moyens et sur le mode n'est pas 
une raison suffisante pour le nier. Si I'on eiit dit 
aux esprits les plus éclaiids de Rome ou d'Ath4nes 
qu'une sociétt'! sans esclaves dtait possible, que 
d'objections n'eiissent-ils pas eaes contre cette chi- 
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mere? L'avenir n'est pas tout entier dans le passé. 
11 faut done prdparer cette rdvolution la plus 

grande 2 laqizelle la socidté ait été destiriée depuis 
l'esclavage aboli , lui épargner ces secousses vio- 
lentes dans lesquelles le bieri géndral est payé par 
tant de maux particuliers : nous n'appuierons pas 
davantage sur ces considdrations. 11 nous repugne 
de n'invoquer ici que le calcul. Relever les classes 
pauvres et lahorieuses de l'incripacit6 qixi p&se sur 
elles, les appeler B prendre leur part dans les bien- 
faits de la civilisation, les lilmi&res, le bien-&re, 
tiéritage commun de I'hiiinanitd, n'est-ce pas un 
résultat qui vaille la peine d'etre désird pour lui- 
meme. Une cause si élevde doit rallier lous les 
esprits généraiix. 

L'dgalité , quelque dtendue qu'on liii suppose , 
ne va pas aussi loin que le moiivemenl ddmocra- 
tique de I 789. 11 y a aussi égalité absolue sous 
le despotisme, et c'est 1i le danger d'une situation 
oii la force est tout entikile au gouvernement. 
Maintenant qu'il n'y a plus ni corps privilegié, ni 
niagistrature hdréditaire, que l'autorité ne voit ail 
dessous d'elle que des individus, la rdsistance d'un 
particulier serait une folie. La serde garantie A 
espérer est dans la natiire du pouvoir lui-meme; 
les auteurs de la révolution I'ont bien vu. Ce n'est 
pas assez qu'il n'y ait en France que des sujets et 
un gouvernement, il faut que ces deux classes se 
confondent, qu'il y ait une véritable ddmocratie 

2 o 
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daiis le sens likleral di1 mot. C'est la ce que doit réa- 
liser la liberté politique, c'est i dire le concours 
des citoyens aux affaires publiqiles. En introdiii- 
sant ce principe iioiiveau dans notre histoii-c, la 
révolution a clos le passé et uuvert l'avenii-. 
Cette intcrvention peut s'allier avec des formes 
diverses; elle peut s'exercer d'une manikre di- 
recte comine en Amériq~ie,  ou par voie d'iri- 
fluencc comme dans la monarcliie représentative. 
Ce dernier niode presente meme des avantages qu'il 
serait superflu d'énumérerici. Mrtis qilelsque soient 
les noms, la suprématie de la démocratie est daiis 
tous les esprits : legouvernenientdii pays est devenu 
la cliose publique. Qui pourrait pretendre i gou- 
verner la France malgré elle, e t  autrement qu'elle 
ne veut? Tous les poiivoirs ont toujours cédé ou 
tombé devant la voloilté nationale; sans doute, cefte 
volonté ne s'est manifestie cncore que dans de 
grandes et rares circonstarices. Elle ne sait pas 
bien encore s'in~erroger et se reconnaitre. blais i 
inesure que les institutions poliliques scrorit mieux 
comprises, qil'elles seroiit passées des lois dans lcs 
Iiabitudes et dans les ineurs  , elle s'appliqiiera i 
plus d'objets : apprcndre i vouloii,, c'esi I'4diicaíioii 

des peuples conune celle de l'individii.' 



NOTES ET PIECES JUSTIFICATIVES, 

Comme plusieurs des auloritCs sur lesquclles nous 
uous somines appuye ne son1 pas généralement con- 
iiues, iious allons en donner une idee au lecteur : autant 
que nous l'avons pu, nous ne nous en sommes rapporté 
@a des tcmoignages contemporains. Ti y a dans les 
originaux une realite qui se perd aprks plusieurs inler- 
prktalions. Pour les prcmiers chapitres de cet ouvrage, 
Bcaumanoir , la collection des ordouuariccs, les notes 
de Lauriere sur Loisel, qui son t bien supérieures au texte; 
Ducange, qui par son erudiíion semble avoir vcnu dans 
les temps dont il rapporte les usages, nous out fourni 
des matériaux nombreux. Adaterdu r6gnedeCharlesVIII 
la colleclion du Louvre nous a manqu6; nous avons eu 
recours a cellc de Fontanon. L'ordre de matiZres que 
I'autcur a substitué h I'ordrc chronologique a l'incon- 
vénien t de morceler e t d'éparpiller les ordonnances, il 
h i t  plutot connaitrc l'esprit ducompilateur que celui du 
ícrlc; mais pour nous c'élait un avantage. Comme la 
prcmibre édilion de ccl ouvrage a paru cn 1588, iious 
avons pu le considerer pendani. tout le xvie siecle comme 
un lhmoignage conlernporain. L'edition de i 6 l  i con- 
ticnt plusieurs pieces relatives au regne de Hcuri IV;  
depuis cette époquc, les documcnts législalifs se multi- 
plieut, la collection de M. Isanbert, les diverses ordoii- 
nanccs dc Louis XIV, les baux dcs ferrnes ; les économies 
royales de Sully, ouvrage confus, médiocre comme 
aeuvre litléraire, nous donnent les premiers renseigne- 
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mcnls auihenliqucs sur les financcs; depuis ils nc nous 
nianqueront plus, grhce surtoul 5 l'ouvrage dc Forbon- 
nais. Cet autcur a pu consullcr plusieurs pibces qu'il 
serait inipossible de rctrouver aujourd'hui; il a cu i~ sn 
disposiiion les papiers de Colbert, ceux du duc de Noailles 
presidcnt du conseil des finaoccs sous la rkgencc ; il 
avait lui-memcvu le systkme de Law. Soit par lui-meme, 
soit par les documeiitsofficiels qu'il a recueillis, il Cclairc 
toule I'histoirc financiere du sviie ct du commenccment 
du X B I I I ~  siecle. 

Plus tard nous avons I'ouvragc dc Necker, sur I'ad- 
ministration des finances , composk par lui apres qu'il 
eut qiiillé le conlrblc gCneral; les divers comptes de plu- 
sieurs de ses pred6cesseurs, entre autres de Turgot et 
de M. Boulloagne. En fin le gouvernemcnt a publie en 
1788, h l'in~primcric royale, unouvrage en qiiatrc volu- 
mes sur les impositions en France; on voit donc que, 
depuis la fin du xvie sieclc, Ics documen ts autlicntiqucs 
sont assez nombrcux. Nous nous soin'rnes aussi bcaucoiip 
servi d'un volume intitule : Matizre d'impdts, recueil de 
pikes, arrits, remontrances relatives a cc qui s'esl passé 
a la cour des aides, depuis 1758 jusqu'en 1776; c'cst 
le mécanisme financier el judiciairc en action. Lc lcctcur 
pourra s'apercevoir, en lisant cctouvragc, que nous avons 
puisé a beaucoup d'autres sourcesj commc cc sont des 
ouvrages plus rbpandus, nous n'cn parlerons pas ici, 11 
n'est pas une citaiion qui n'ait &te faite d'aprés les ori- 
ginaux ; nous avons pu nous lrompcr sur I'apprécialion 
des faiis, mais les faits cux-memes sont hors de douie. 
Toutes les fois que nous avons voulu en tirer dcs con- 
si?quenccs, el passer du connu a I'inconnu, nous avons 



exposé nos raisons. II nous eiil Btk faCile de grossir ce 
volume, mais sur des matikrcs aussi arides il ne faut dire 
que le néccssaire, ct ne pas rebuter par des longueurs le 
peíit nombre de lccteurs qu'elles intéressent. 

NOTE l .  Chapitre I, page 17. 

On lrouvedans César un passage fort curieux : (< Viri, 
quanlas pecunias ab uxoribus dolis nomine acceperunt, 
tantas cx suis bonis, zstiinatione facta communicant. 
Hujus orniiis pecunia conjunctiin ratio habctur, fructus- 
que servanlur ; uter eorum vita superarit, ad eum pars 
utriusque cum fructibus superiorum temporum perve- 
nit. » rY7est-ce pas Ih la cornmunaulb légale telle que le 
Code civil I'élaLlit? Cetle permanance d'une législalion 
qui a resiste ala conquete romaine el al'invasion barbare, 
qui s'esl maintenue sous la religion des druides el sous le 
christianisme, qui, aprEs avoir gouvcrné nos ancetresdans 
une civilisaíion a peine Bbauchée , s'applique encore au- 
jourd7hui, mérite d'6lrc signalee : elle prouve combien 
la connaissance de I'histoire est nécessaire a l'étudc dcs 
lois. 11 y a dans chaque peuple u n  certain fonds d'idées, 
d?habitudes , que les changemcn ts poliliques modifieu t 
sans le dknaturer : c7est ce qui forme le caracterc na- 
lional. 

11 g aurai t aussi plus d'uu rapprochemen t a faire en trc 
I'état de la nalion gauloise , avant les Romains , et la 
France féodnle. Dans l'une comme dans l'autre, le peuple 
c'tait presque esclave, les chevaliers et les pretres élaient 
seuls comptés pour quelquc chose. Les clients dont les 
chevaliers dentouraien t ne rappellent-ils pas les vassaux ? 
Ccsar, liv. VJ,chap. xvrr et xv. 11 semble que la domina- 
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tion romaine u'ait fait qu'cffleurer le paps. Les deux civi- 
lisations qui se sont succédé dans les Gaiiles ont cu le 
meme poin t dc départ. 

La feodali té est née des maeurs germaines el des meurs 
gauloises combinées : (( In pace, dit CCsar en parlant des 
Germains, (( nullus communis cst magislratus ; sed prin- 
cipes regionum atque pagorum intar suos jus dicunt et 
coiitroversias minuun t. 1) 

Nous croyons devoir prevenir une objection qui sc 
présentera peut-6tre a l'esprit du lecteur. Dans le lableau 
que nous avons donné de la jurisprudencc, Beaumanoir 
est presque la seule autorité citée; cependant il ii'avait 
écrit que sur les coutumes du Beauvoisis. Ou pourrait 
donc supposer que les dispositions des autres couiumes 
étaient tout a fait differentes. Mais la divcrsitk ne portait 
pas sur les points importants : la fkodalite, cause de la 
division, était cependant un caractcirc commun ii !out le 
territoire les droits et les obligations consacres par ellc 
Btaient presque partout les memes. (luelques citations 
suffiront pour le prouver : 11 estcoustume cn Champaigne 
que sc eschoite vieut de coste que l'on en doit relief, 
c'est a savoir la valeur de I'issue d'un an. Art. 18 dc 
I'auc. cout. redigée vers 1220. Le droit de relief est re- 
venu d'un an. Art. 47 de l'anc. cout. de Paris. Art. 26 

de la nouvelle coutume de Champagne redigke en 1 S09. 

Art. 193 de la coutumede Sens rédigee en 1 5 5 0 .  

La représenlation 6tait proscrite dans toutes les an- 
ciennes coutumes. Art. 11 de 17anc.cout. de Champagne. 
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Art. 66 de Vilry-lc-Vrancais. Art. Si deMcaux. Art. 100 

de Melun. Art. 72 de Sens : elle ne futadmise qiiedaiis les 
iiouvcllcs rkdactions. 

J l  nous serait aisk dc démontrer de mcme que le 
douaire, la commuiiauté, le droit d'ainesse , lc relrail li- 
gnager et le rctrait feoda1 étaienl rccus avec de IégEres 
differcrices dans toute la lkgislalion coutumiere. 

Nous n'avons pas voulu surcbarger le iexle de iioles 
trop nombreuses ; nous pensons qu'on ne sera pas fgché 
de trouver ici quelques nouvelles preuves de nos asser- 
tions sur l'élat du peuple. 

(( Les scrfs nc sont pas ious d'uuc condiíion;car si uns 
11 des sers sont si souget aleur seigneur que leur sire puct 
)) penre quanquc ils on t a mort c l8 vie, et les cors tenic 

cn prison loules les fois que il leur plcst soit a torl soi t a 
» droit, que il n'en est lenus a repondre fors B Dieu. Et si 
I )  autrcs son t dcmenés plus dehonnairement ; car tan t 
» comme ils vivent, lesseigneurs sine leur puent riendc- 

mander se ils ne meffout, fors leurs cens, redevanchcs 
)J que ils ont accoustum& apayer pour leurs servitudes; et 

quanl ils semuerenl, ouquant ils se marient enfranches 
feines, quauques ils ont eschiet a leur seigneur. n 

Beaum., page 257. 

Dans l'ancienne coulumc de Champagne, si un sei- 
gneur abonnait ses hommcs, c'est a dire s'il substituait 
une somme dktertninée a des taxes arbitraires, ceux-ci 
devenaient la propribte du seigneur superieur. Art. xvii. 

La distinction des serfs et des bourgeois du roi subsis- 
tait encore au commencement du xvie sikcle. Cout. de 



Champagne rédighc en 1509, art. i r ,  111, rv, v, VI el ix. 
Cout. de Chaumont-de-Vitry, art. CXLV; de Meaux, art. 1, 

LXXXvIIr, LXXSIX. 
11 est probable que la mainmortc a ct8, pendan1 un 

tcmps, la condition Iégale d'une partie dc la France : iious 
allons cntrer h ce sujet dans quelqucs delails. Lc maiii- 
morlablc avait pour héritier ccliii qui demeurait cn com- 
mun avcc lui ; Loisel, regle 74 : dans ce cas, c'était plu- 
t6t une coulinualion de propriétC qu'un hCritage. Dans 
tous les aulrcs cas, Ic seigneur lui succcdait. L'homme 
de mainmorte ne pouvait disposer de ses biens par acte 
de dernihre volonté j i l  ne pouv ait les aliéner a un  hommc 
de franche condilion. ArrCt du Parlcment de Dijon de 
1672. Brctagnc , sur la cout. de Bourgogne. Le main- 
mortablc ue pouvait prescrire sa liberli!; la iiiainmortc 
était un droit seigneurial qu'aucun laps dc temps nc 
pouvait pbrimer. Danslacoutumede Bourgogne, l'hommc 
franc qui allait demeuier en mainmorte et y demeurait 
an et jour, devenait mainniortable aiiisi que ses enfants. 

Dans toutes les coutumes, la mainmorle n'ltait pas 
aussi ahsolue : il y en avait quelques unes ou elle s'appli- 
quait seulement aux biens : le scigneur hériiait tan161 
des meubleset tant6t des immeubles; en cc cas, le main- 
morlablc, en renoncarit a ses proprielcs, dcvenait fraiic. 
De Laurikre sur Loisel. 

NOTE IV. Chapitre II, page 33. 

11 n'y avait au moyen-ave a proprement parler, qu'un ". ' 
degre de juridiction ; l'appcl elait une accusation conlre 
le juge. Le juge se défendait, et l'appel se terminait par 



un combat. Le changcment de la procedure sous saict 
Louis ne toucba pas a ce principe ; le juge était toujours 
la parlie principale, il élait appele, la partie uvlait qu'in- 
timEe. L'appclant ou le juge étaient condamnés a une 
amende; car il y avait un délit ou de la part du juge 
pour avoir prononcé un mauvais jugemenl, ou de la 
part dc l'appelant qui mellail h tort le juge en cause. 
Cctte amende elail considérable ; elle ehi t  de 60 livres, 
du temps de Beaumanoir; elle fut rkduitc 60 sols, en 
1356.Ord.,tomeIII, page 144. 

L'appel était donc une chose grave; le délai pour le 
faire était des plus restreints. 11 fallait appeler dans l'au- 
dience avaiit que le juge fui. sorti du tribunal. Font., an 
1453, tome 1, page 629. Tel fut toujours le principe de 
I'ancienne jurisprudence ; mais, daiis la pralique, celle 
rigueur fut adoucie. La chancellerie délivrait des letlres 
appelees reliefs d'illico; et le delai élait, en réalité, de 
trente ans. Henrion de Pansey, de l'hutorité judiciaire. 
L'usage d'appelcr les juges ne fut  plus qu'une vaine for- 
maliltl qui se perdit peu h peu; dans les pays de droit 
civil, le juge n'avait jamais eti! obligé de venir defendre 
sa senlence. 

NOTE V. Sur le rapport de l'argent avec les denre'es. Cha- 
pilre IV, page 160; chapitre VI ,  page 204.  

On a génkralement choisi pour tcrme de comparaison, 
entre les valcurs des diverses époqucs, le prix du blé; 
c'est une denree de premiere nécessité, dont la produc- 
tion cl la consoinmation sont limitees; enfin la vente et 
I'achat du blé sont des actes tellement répétés que plu- 



sieurs de ces marches nous ont BtC conscrv~s. De tous 
les rapports, c'est celui qui approche le plus de la vérite, 
cette vkrité n'est cependant pas absolue. Plusicurs causes 
qui ne tiennentpasalarichesseg6n6ralc ont une influence 
sur le prix du blé. Saiis sortir du sujet qui nous occupe, 
il est certain que les entravcs mises au commerce des 
grains ont dii le maintenir pendant l'aiicicn regime 
au dessus de son cours naturel ; dans le moyen-&ge, ou 
lc commerce existait a peine, Ics altcrnarives de haussc 
et de baisse devaient se succCder dans une propor~ioii 
beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. L'abondance de la 
rbcolte d'un pays ne pouvait pas aussi facilement sup- 
pleer a la disette d'un auirc. Pour rcduire ccs chances 
d'erreur, nous avons, autan t que nous I'avoiis pu , donnk, 
outre les changements dans le prix du blé, ccux qui orit 
porti! sur d'autrcs valeurs. Cetie prtcauiion nous a 
paru inulile pour les deux deriiiers si6cles, ou la siicuriti. 
plus grande, le commerce plus avance établissaient en- 
tre les diverses années une moyenne plus cxacle. 

Prix du setier de blé. 

Monnaie d ~ i  
Dales. temps. 
1289 6 S. 3 d. 
1290 8 4 

1294 9 8 

1304 40 

1312 16 

1314 10 

Rapport de celte monn. 
avec la nbtre. 

cointnc 17 est 5 1 

id .  
id.  

comme 6 et 7 est i 1 

comine 12 est a 1 

id. 

Monnaie 
actuelle. 

5 f. 30 C. 
G 65 

8 15 

14 

8 60 

6 

11 convient d'elaguer l'annee i 304 : le prix de 40 sols 
éiait un maximum fixe par ordonnancc dans une an 
nke de disette excessive. 



La moycnnc des autres prix est de 6 liv. 94 C. Dans 
le m&mc temps, un mouton se veridait : 

La irioyenuc cst de sept sols , daiis notre monuaie, 
3 fr. 60 c. 

Prix du blé. 

La moyenne est de 18 sols, la monnaie valait huit a 
neuf fois la nutre. 

Le prix moyen du bli! élait de 7 a 8 francs. Un mou- 
ton, a la memc bpoque, se vcndait, 10 sols ou 4 fr. 

Prix du bié. 

cn 1443, 4 liv. 
1444, 20 S. 

1450, 11s. 

1450, 14 

1462, 11 

1465, 12 

1466, 2L S. 8 d. 

La rnogennc est de 24 sols : la moiinaie valait six a 

sept fois la nblrc. 
Le prix inoyeii est donc de 7 a 8 fr. 
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Prix du bLé. 

La moyenne es1 de 25 sols, ou 6 fr. 25 c. de nbtre 
rnonnaie. 

Ce resullat mbrite d'aulant plus de confiance qu'il 
s'accordc exactement avec le prix doiine par Budec, 
auteur conlemporain, dans uii ouvrage dc statistique. 

en 1558, 

1559, 

1560, 

1561, 
1562,  

1564, 

I d . ,  

I d . ,  

1565,  

I d . ,  

Prix moyen , 4 livres 5 sols. 
Dans notrelmonnaie, 14 fr. 7 5  c. 
Dans un demi-sii.cle, le b16 a donc passk de 6 f. 25 c. 

a 14 f. 75 c. 
On pourrait atlribuer ce resultal, s'il h i t  isole, a la 



giicrre civilc qui dcsolait la France; mais Ics aulrcs va- 
leurs subircní une augmcntation aiialoguc. La decou- 
verte de I'bmérique, l'importation des metaux precieux 
est la causc génkrale qui a changk tous les rapports dcs 
choses. Ainsi une messe d'obit, qui, en t501,1504,15 ir>, 

15 19, se payait 6 sols de noire monnaie , se paie, au 
milieu du siecle, 11 sols, en 1584 et 1594 15  sols. 

Les gagcsd'unvicaire, qui ,  en 1566, Ctaient de 3 I iv r~s  
6 sols par mois, sont, en 1576, a 6 francs 4 sols; a la 
meme epoque, le prix commun du blé Btait de 8 livres le 
setier, cnviron 20 francs dc notre monnaie. 

Toules les données qui ont servi de base aux calculs 
précedcnts sont extraites de l'ouvrage de Dupri! de Saint- 
Maur; daiis le m&me ouvrage, on trouve un  tableau dé- 
taillb duprix dublé, depuis 1 596jusqu'en 1746. L'auteur 
a donni! pour chaque année le prix du ble veudu a 
qualre rnarchés de Kozoy, en Brie; il s'est appujé sur 
des registres authentiques. 11 cbt e16 inutile de grossir 
ce volumc de la tablc prirnitive, puisquc chacun peut la 
consultcr ; nous nous sommes borne a publicr le résultai 
gbnbral, cxtrait par l'auteur lui-meme. Chacun des 
chiffres de cctte tablí! est calculd sur diir anukes ou sur 
quara111c marchés; il prCscnte done toutc l'esaciitude 
désirablc. La valeur du ble dans les trois derniéres pc- 
riodes nous a kt6 fournie par M. Prcschez, juge de paix, 
a Rozoy ; il a eu la patience de consulter plusieurs mil- 
licrs de chiffres. Comme le setier de Rozoy n'est pas 
cclui de Paris, nous avons cu recours au rapport em- 
ploye par Dupre de Saint-Maur lui-meme, el nous avons 
augmente d'un cinquiémc le prix du setier de 1780 a 
1789. 
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Le lecteur connait main tcnant d'apres quele Blements 
cst formée la table que nous donnons ; elle diffkre sensi- 
blement de celle de Say, dans son Cours d'dconornie 
politique; il a choisi ses chiffres au licu dc prendre des 
moyeunes. 11 faut aussi faire attcntion qu'il ne s'agit 
pas du bli? commun, mais du plus beau. Dupre de Saint- 
Maur n'evalue le blé ordinaire qu'& 15 livrcs, tandis 
qu7il portele bli? d'élite a 18 livres. 

On peut remarquer que Ic prix du blc croit dans les 
temps de desordre : l'administration de Sully lc fit bais- 
ser d7un cinquiéme. Le plus haut prix qu7il ait atteint 
dans le xviie silcle coiricide avec les desordres de Ma- 
zarin, le plus bas avec les bcaux lemps de Colbert. 

Prix du setz'er de blé ,  depuis le xrriC si2cle jusqu'a nos 
jours. 

Années. 
1289 h 1314 
1390 1410 
1443 1466 
1499 1520 
1558 1565 
1596 1605 
1606 1615 
1616 1625 
1626 1635 
1636 1645 
1646 1655 
1656 1665 
1666 1675 
1676 1685 
1686 1695 
1696 1705 
1706 1715 
1716 1725 
1726 1735 
1736 1745 
1780 1789 
1801 1810 
1826 1835 

Monn. d u  temps 
1. s. d. 

18 
24 
25 

4 5 
9 16 9 
8 1 9  
0 2 3  

12 8 9 
12 5 1 
16 19 2 
17 16 1 

9 15 4 
13 4 9 
14 13 4 

La diff6rence entre le 
í'ranc et la l i v i ~  est si 
faible, qu'elle iie vaut 
pas la peine d'&tre cal- 
culée. 

. iilonnaie actuelle. 
6f. 94 c. 

7 h 8  
7 ?I 8 

G 25 
14 75 
26 45 
21 70 
23 S5 
32 95 
23 2.5 
32 20 
33 80 
18 
2 S 
24 60 
26 55 
29 50 



Kozoy, en Brie, savoir : 

Années. 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1'785 
1586 
1787 
1788 
1780 

18 liv. 10 s. 
18 12 
18 13 
17 11 
18 6 
2 3 2 
11 1 R 
17 5 
18 3 
22 16 
30 6 

Ann. 
1800 
1801 
1802 
1803 
180421 
1805 
1806 
1807 
1808 
180310 

I Le setier, ou 14 décalitres. 

20 f. 61 C,  
.30 91 
40 15 
26 06 

O8 
25 20 
24 n 
26 64 
21 81 

29 

Nota. En retranchant I'année 
1779, le rix commun des dix an- 
nées est {e 20 fr. 66 c. le selier. 

'810123 O6 

L'ancien selier de Rozoy se 
composait de 8 boisseaux. 

15 c1écaliti.e~. 1826 24 
1827 28 

Nota. En re- 1828 36 
tianchant Pan- 1829 40 
néc 1800,Ieprix 1830 35 
commun desdix 1831 35 
autres annéesest 1832 34 
de 25 f. 52 c. les 1833,24 
15 décalitres. 1834 22 

1835123 

Le selier ou 
i 5 décalitres. 

Nofa. En re- 
tranchant I'an- 
née 1825, le pris 
commun des dis 
aulres années est 
de 30 f. 65 c. les 
15 décalitres. 

Cc relevi! a el6 fait sur les regislres des gros fruits 
Iclius h I;i iiiairie tlc Rozoy . 



NOTE VI. Sur la population de la Ei-ance. 

AbrigC du d8nombrement des peuples en l'dtat qu'21 itait 
a la fin du dernier sidcle. Ce ddenombrement comprend 
les hommes, les femmes et les enfants de tout dgc et de 
tout sexe. 

de Ponimereu.. . . 
M .  Bignon.. . . . . . . . 



( Dime royalc , page 180. ) 
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Pol~ulation des pays de grande gaóelle a lrois +oques. 

On remarquera saiis doule que, d'aprbs ce tableau, la 
~)opulation des pajs de grande gabelle, dkpasse le chifí're 
de 8,300,000, qui, selon Necker, compreud tous les ha- 
bitants soumis 5 cet imp6t : ceci tient B cc que, dans cer- 
taines gknkralités, il y avait des pags exempts de l'imp6~ 
du sel. Ces habilants privil4giés comptaient dans le de- 
nombremeiit de leur geiiérali te. Nous avons pris, pour 
former la lroisibme colonne de ce tableau, le recensement 
de i 83 i, Ann. du óureau des longitudes; comme les fron- 
tieres des departements ne s'accordent pas toujours avec 
celles des aiiciennes provinces, il a impossible d'éviter 
toule inexaclilude. 

J-a population totale du royaume, d'aprbs le rnbnic 
document , es1 de 32,560,934. 
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R6sum6 de l'dtendzse de la population de chaque 
g&&alite. 

Noms des généinlit6s. 
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Pli;sumC des contributions de citaque g6n@ralit&, el de 
leur rapport auec le  nombre des habitants. 

Voms des généralités. 
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Ccs deux tahlcaux n'ont pas Cté composés de la meirle 
inanidrc : cclui de Vauban a él6 fait d'aprbs un rcccnse- 
nien 1 gbnhral faitpar les intendantsa la fin duxv~~~sic 'c lc .  
Ce n'dlait qu'iine portion d'un immense travail ordonrik 
par Louis XIV pour l'inslruction du duc de Bourgognc. 
On avait demande h chaque intendanl une descriplioti 
cxacte de la gbnbralite qu'il administrait; c'est le pre- 
inier cssai de statistique officiellc tcnte en France. Mal- 
lieureuscinen t, la nouvcauti: inenic du travail I'a emptché 
d'8ire complct : comine chaque intendant ótait libre de 
choisir l'ordre des matiercs et les matihres elles-m&mes, 
aucun dcs mbinoires n'a étk fait sur un meme plaii. Ou 
trouve sur cerlaiiies provinces des rcnscignemenls qu'on 
cherche en vain pour d7autres. Boulainvilliers a eu la pa- 
tience d'analjsec cet immeiise recueil, e l  d'en donner un 
exlrait cn six volumes. Étnt dela Frunce, Londres, t 752.  

Encore qu'a cetle Cpoque les registres de I'elat civil 
fussen t tenus par le clergb, que I'adminislraliou n'eii t 
pas un agcn t dans cliaquc villagc, ou pouvait cependaut 
appuyer un dénombrement sur des bases assez solidcs : 
le peuple etait complh depuis longtemps daos les pro- 
vinccs de grande gabelle. Commc I'imp6t se disl~ibuait 
en raison du nombre des habitanls , le fermier avait uii 
graiid intér&t a connaitre tous les changcments de la po- 
pulaiion. Enfin, par les rblcs dc la taille, et surlout par 
ceux de la capitation que tous les habitanls pajaiciit , oii 
pouvait obtenir dcs reoscignemcnts cxacts. Vauban a 
cependant fa¡[ une omission , il a oublié la gituéralitk de 
Bourges. Elle comptait 29 1,000 hal>itants.Boul., toni. vr, 
pag. 2Gi. 11 s'esl de meme trompb sur la populatiou dcs 
lrois cvfiches : I'intcndant I'Cvaluc a 356,000. /bid. , 
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I,e rapport entre la population du xvlie sikcle a celle 
du XVIII' es1 de. . . . . . . . . . . . . . . .  1,28 

Le rapport de la populaliori acluelle a celle 
du  svoiC siL;clc est de. . . . . . . . . . . . .  1,65 

Le rapport dc la populalioii actuelle a celle 
du xvirie sihcle es1 dc. . . . . . . . . . . . .  1,3 3 

Ainsi, en soixante ans, la population a plus gagni? 
qu'elle n'avait rai t en un siiicle. 

Si rnainicnant nous considerons scparkmeiit la popu- 
lalion des pays de grande gabelle, nous trouverons : 

Que depuis Vauban jusqu'a Necker elle a augmenii: 
dalis la proporiion de. . . . . . . . . . . . .  1 ,  I i 
( treize ccn liemes au dessous de I'accroissemen t moy en). 

Depuis Necker jusqu'a nous , dans la propor- 
tion de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l , 2 2  

Le rapport qui, pour la populalion generale, o'a aug- 
mciit8 que de ncuf cciitikmes sur 124, a augmenlb de 
onzc sur i 11. Ce rksultat prouvc l'inlluence des lois 
financieres sur la populaiion : il y a une liaison ueces- 
saire entre la richesse d'un pays et le nombre des ha- 
bitants. 

Nons allons maintenant essayer de déterminer le 

nombre des habitants de la France a une epoque sur la- 
quclle nous n'avons point de renseignemcnls officiels, 
le regne de Henri IV. 

JI faut d'abord tenir comple des accroisscments de 
territoire : dcpuis le xviie siecle, la France avai t conquis 
ou obtenu par dcs traiihs : 



h oms des provincea . Yopulaiion. 

Franclie-Comté. . . . . . . . . . . . .  340,740 
Roussillon . . . . . . . . . . . . . . .  80,369 
Alsacc . . . . . . . . . . . . . . . . .  245,000 
Flandre Wallonnc. . . . . . . . . . . .  337,000 
Flandre flammingarite. . . . . . . . . .  158,000 
Hainaut . . . . . . . . . . . . . . . .  s5,44.9 

Elle avait fait, cn oulre, dans la genbralitede Chalons, 
dans l'hrtoiset danslapicardie, desacquisitionsnouvelles: 
on ne se lrompera donc pas en évaluant ces adjonctions 
a 2,500,000. La Francc dans les limiles laissées par 
Henri IV comptait donc, au siecle dc Louis XIV, 
18,000,000 habitants. Combien le meme territoirc en 
avait-il un siCcle plus tdt ? 

La loi d'accroissement observiic cnlre le xviie ct le 
sviiie siecle est de 1,2C : nous croyons qu'elle peul s'ap- 
pliqucr sans inconv&nie~t aux epoques précBdenlcs : rien 
n'btail change ni dans les lois, ni dans la condition du 
peuple. Ce serait douc une populütion de 15,000,000 
d'habitan ts. 

Essayons dc voir si, par une autre voie, nouspourrons 
arriver nu mhine rksultal. Nccker dit que Ics provinces 
de gabelle consoiilmaient de son lemps 15,000 muids de 
se1 ; d'aprb le bail de Jousse rapporte par Fontanoii, le 
roi garantit au fermier une vcntc de 8,000 muids. Mais 
c'était laune limite iuferieurej ainsi, dans le bail de 1668, 
on ne garantit a l'adjudicataire qu'une consommation de 
9,000 inuids, quoique la venlc reelle cdt ELC dc 9,700. 



On pcut donc kvaluer la consommation des pajs de 
grande gabelle a 9,000 muids. Si l'on admet que la po- 
pulalion de ccs provinces ai t cru dans la memeproportion 
que la venlc du scl , qu'en outre le reste du royaume fu t 
soumis a la meme loi d7accroissement que ces provinces, 
on trouvera, pour le rhgne de Henri IV, 13,200,000 ha- 
bitauls. Avant de faire le calcul, nous avons retranchh 
un hui tieme pour lcs accroissements de terriloire sous 
Louis XIV ct sous Louis XV. 

Nous pourrons, du reste, essaycr celte méthode indi- 
recle pour Ic regne de Louis XIV sur lequel nous avons 
des rcnseignemcnls posilifs, et jugcr par I i  du degré de 
conliance qu'elle mkrilc. 

L'impOt sur Ic sel, qui, en 1668, Forb., tom.1, p. 407, 
rapportait t 3,700,000 f.,rapporta, en 1683,17,800,000. 
Comme le prix du se\ n'avait pas changk, Forb., p. 56 5 ,  

ce resul tat est unic~uement dfi a un accroissemeni dans 
la consommatioii : cet accroissement etait d'cnviron un 
licrs. La consommaiion du sel, d7apr6s lebail de 1668, 
Btait de 9,700 muids; elle btait donc de ia,ooo en 1683. 
Si rnaititcnant nous rkpétons le calcul que nous avons 
fait plus haut, nous trouverons, pour la population de la 
France, 1 9,000,000, chiffre qiii coincide presque avec 
celui de Vauban . 

Le chiffre dc 13 a 14. millions, adopte dans le texte, 

page 159, a donc toute la cerliiude qu'on peut exiger 
iians des recherches dc ce gcnre. 
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Nous avoiis peu d70bservations a iaire sur ce tahleau ; 
un simple coup d'aeil suffit pour justifier ce que nous 
avons avance dans le texte sur les falsificafions de 
inonnaie. Les autorilks sur lesquelles s'appuient ces re- 
sultats ne permettcnt aucun doutc. Dupre de Saint-Maur 
n'a fail qu'abreger, pour les premiers sibcles, le travail 
3elaillC public par Secousse dans le recueil des ordon- 
naiices. Le Blanc, sous Louis XIV, s'ktait deja occupé de 
ces ma licrcs . 

Cependaut plusieurs variations brusques ne sont pas 
portees dans ce tahleau, Dupré de Saint-Maur n'a cal- 
cule Ic prix de I'argent fin monnagé qiie pour celles qui, 
par leur durdc, avaicnt cu une influence sur le prix des 
dcnrkes; i1 a ncgligi: celles qui fiirent simplement des 
banqueroutes. 

Ainsi, dansl'annke 1359, lemarcd'argent fin r e p  aux 
monnaics valut, au 23 fkvrier, 53 liv., au 3 mars 72 liv., 
au 18 mars 102 ]¡v., aii 84 mars 1 i liv. 

Dniis I'usagc quc nous avoric fai t dc cette table, nous 
avons, autant que possible, pris des nombres entiers, 
ct laissé de c8té dcs fractions ; le prix du marc aujour- 
d'hui dépassc 54. fraucs de quclqucs centimes. II nous 
:i paru que, dans ccs rechcrches, la simplicitéktaii prefe- 
rable k une trop grande precision, et le chiffrc de 
5 4  francs a di: celui que nous avons choisi pour type du 
comparaison ; il suffit d'cn averlir le lecteur. 

NOTE VIII. Des finances de la Frunce a I'dpoque de la 
rdvolutim¿. 

Necker sera sur cc sujet nolre guide principal ; 
I'c~xactilude de son ouvragc es1 incon testahle. 11 es1 d7ac- 



cord avec tous les autrcs documents authentiques, le 
comptc deBoullongne, celui deTurgot ; les attaques qu'il 
a soulcvees n'ont porle que sur des dCtails insignifiants ; 
mais conme, par la nature meme de son esprit, il pré- 
ferait des arnkliorations particllcs a une réforme radicale, 
il a négligk quelques articles assez irnportants dans les 
charges publiques. La dimc ecclesiasiique, les droits sur 
les marches possédés par le roi ou par Ics scigneurs n'k- 
laiciit, sesyeux, qucdesproprieics : c'E~aient ccpcndant 
de véritables irnpdls preleves sur la richessc gknkrale. 
D'autres auteurs nous permetlront de supplker a son 
silencc. 



Voz'ci l e  lableau des impositions selim Neckel- . 

................. Vingt ihes  
Troisi&ine.vinglikme ........ 
Taille ...................... 
Capitation ................. 
lmpositions locales .......... 
Fermes gbnérales ........... 
RGgie gén6rnle .............. 
Administrütiondes dornnines . 

... Fermes desceaux et Poissy 

... Administration clcs postes 
...... Fermes des messageries 

Monnaies ................... 
Rggic des poudres .......... 
Lotci.ie royale .............. 

............ Revenus casuels 
Droits de marc d'or ......... 
Droits pcic . parlcspaysd'Etat . 

..................... Clergé 
Octrois des villes. liopitaur e t  

cliambre de cornmerce .... 
Aidcs d c  Vci.sailles .......... 
Irnpositions d e  la  Corse ...... 
Taxe uttrib~iée aux gnrdes 

franq:~ises e t  suisses ....... 
............... Ol!jets divers 

Droits recoovids par lccprii~ces 
ou 11:s engigistes .......... 

Corv6es ou impositions qiii en 
............. tiennciit licu 

Cootraintes, saisics, etc  ..... 
3Iilice ..................... 
Logcment des gens de guerre . 
Irnpot indirect par la con- 

................. tieljande 

55.000. 000 

21.500. 000 

gI.o<'Oi o00 
41.500. 000 

2.000. O 0 0  

166.000. o00 
51.500. oon 
4 1.000. O 0 0  

1.100. o00 
10,.300,000 

1.100. o00 
500. 000 

800. 000 

11.500~ 000 

6,.100,"0 
1.700. o00 

i0..ii007 o00 
1 1 70007 o00 

300. oon 
1.500. 000 

............. Total 585.000. ano 
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A ce chiffre il coovient d'ajoutcr la dime ecclesias- 
tique, les diverses taxes percues par les seigneurs. L'ap- 
préciation de ces divers articles prksentera loujours yucl- 
que ioccrlilude; le lecteur prononcera. 

La dime etait repartie de la maniere la plus inegale ; 
elle ne se levait meme pas partout sur les memes objets. 
Ainsi les etangs, les bois et les pres étaic-nt excmpts; 
mais cettc exemplion n'etait pas g(?nbrale, elle n'etait pas 
recuc dans cerlaines paroisscs. Il y avait quclqurfois 
une dime des agneaux, de la laine. Guyot, Hdpert. : en 
Normandie, le decimateur levait la onzieme gerbc; daiis 
d'autres provinces, il n'avait droit qu'a la quinzic'me ou 
a la vingii6me. Vauban, Dime roy., page 52. Dans la 
m&me electiun deVéaclay, la dime vnriaitdu treizibme au 
vingt et unieme, selon la paroisse. Ib., pnge 12 1. On sen t 
combien ces varietks fout obstacle a une estimalion ge- 
n e r a l ~  ; nous allons cependantle tentcr, mais en clioisis- 
sant toujours le chiffre le plus bas. 

11 resulte de deux tableaux par paroisses, rapportbs 
par Vauban , pages 142-147, que, dans cinqcantc trois 
paroisses de Norinandie, d'une ferlilitk mediocre, la 
taille s'élevait a 46,370 liv., ct la dime k 73,080; 
que, dans les cinquante-quatre paroisses de l'klcclion de 
Vezelay, qui est, di1 I'auteur, un dcs plus mkchants 
pays d u  royaume, la taille etait de 45,025 liv. ; la dime 
dc 37,458. Vauban fait, en outrc, obscrver que, l'annee 
1 699,  pendant laquelle fut fait ce travail, la recolte fut 
tres mauvaise; en effel, le ble se veridit 26 liv., monnaie 
du lemps. Duprk de Saiut-Maur, page 176. La diselte 
iliminuait la dime, niais ne faisait rieu a la taille. 

Comme dans l'election de Vezelay, la dime variail 



aelon les paroisses, mais sans jamais monter au chiffre 
éleve de la Normandie; on peut, sans s'exposer a des 
chances d'erreur, supposer que le rapport don& par 
Vauban etait la condition commune du royaume. E n  
1700, l'impbt direct dkpassait42,000,000 : en admettant 
que la dime n'eiit pas augmeutii! depuis Vauban, ce 
serait, d'apres la difference des mounaies , environ 
70,000,000 ; d'uii autre &te, Sully dvalue la dime a 
12,000,000, somme inferieure de 2,000,000 a la taille 

qui sc levail dc son temps; depuis le commencement du 
xviie sihcle, les conquetes de Louis XIV avaient aug- 
mente la Fraiice d'un huitieme. Eii tenaet compte de 
cctte difference, on arriverait au meme resultat que 
Vauban, l'kgalilh de la taille et  de la dime. Si I'on ub- 
jeclait que les cures de campagiie etaieut loin de toucher 
une somme aussi forte, nous ferions observer qu'une 
partie considerable des dimes ne leur appartenai t plus. 
Elle avait passe depuis longtemps entre les maius des 
kveques, des chapitres et mbme des seigneurs Bv&ques. 
Gujot , ib., dime. . . . . . . 70,000,000 

Les droits de mutation percus par les sei- 
gneurs sont I.values par M. de Boullongne a. 4,500,000 
Les droits sur les marches, sur les peages sorit 
Cvalubs par Cormeré, a.. . . . . . 5,000,000 

79,000,000 

Lcs corvkcs dues aux seigneurs ktaient encore u n e  
cbarge considkrable don1 il est impossible de fixer le 
chiffre. 

C'est donc une somme de 79,000,000 qu'il faut ajou- 
ter aux 585,000,000 de Necker, c'est a dire, en tout, 
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668,000,000. Rlais Neclier a retranché des imp6ts tout 
ce qui n'étail pas payé par le contribuable, le prix d'ac- 
quisition du tabac, du sel, le produit des bois, les salaires 
des employés aux poudres, 20,000,000 sur les fernies, 
12,000,000 sur les domaines, une somme qu'il iie fixe 
pas sur les postes et sur les poudres. Avan t de f aire an- 
cune comparaison avec notre b~idgct, il faudrait opérer 
sur les recet les des réduclions analogues qui scraicn t bien 
plus considérables, ou rktablir dans le budget de l'ancien 
regime ce que Necker en a 618. Nous nvons p ~ i s  ce 
dernier parti. 

11 se levait douc, en France, environ 700,000,000 
d'impdts; ils etaient payks par une populaiion de 
24,800,000, la moyenne klait donc de 28 liv. par tete. 
Comme le prix des choses a augmente d'au rnoiiis un 
cinqui&mc depuis 1789, l'impbl payk alors equivaudrait 
a 33 francs 60 centimes; ce fait rkpond a bien des dé- 
clamations. 

Le tableau de Necker que nous avons donné precé- 
demment prouve combien le fardeau était plus lourd sur 
certai nes provinces que sur d'aulres. 

L7imp6t direct etait le tiers de l'imposition g6nCrale. 
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Yoici maintenaiit le tableau des dcpenses : 
Intér&ts dc la dette publiqiie ...... 207.000. o00 .. 

2 . Remboursenienls ................. 27.500. ooo 
3 . Pensions ........................ 28.000. o00 
4 . Parlie des dépenses (le la guerre ... 105.6oo. ooo 
5 . Dépcnses d e  la marine ............ 45.200. o00 

e 6 . Aflaires étrangdres . . . . . . . . . . . . . .  8.500. o00 
7 . nlaison di1 roi .................... 13.00~. ooo 
8 . PrévBté dc i'iibtel ................ 200. ooo 
g . Batinients ....................... 3.200. ooo 

i o  . Mnisons ro ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~  .500. 004 
1 1.  Mtiison de !a reine ............... 4.ono. oon 
1 2  . l:amilleroyale ................... 8.500. o00 
i 3 . Les princes. freres d u  roi ......... 8.300. o00 
14 . Frnis dc recoiivreincnt ........... 58.000. ooo 
15 . Ponts e t  chnossées ............... 8.000. ooo 
i 6 . SccrU'iaire d'étni. c t  employés dans 

l'administration . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000. ooa 
I 7 . Intcndanis rlc provinces . . . . . . . . . . .  .4oo. ooo 
i 8 . Police .......................... 2. 1 no. ooo 
i g . Pava de Paris .................... 900. ooo 
so  . Frais de jiistice ................. 2.400. ooo 
2 1 .  n la r~c l~a i~ssée  .................... 4.000. oou 
92 . Dép61s de mendicitc'. ............ i.zoo.ooi. 
a3 . Prisons et  maisons de force ....... 400. 0011 

24 . Don$ e t  aum6ncs ................ 1.800. o00 
25 . Ddpenses ecclésisstiques .......... 1.600. oao 
26 . Frais d u  trésor roya1 e t  de diverses 

CUISSl'S ..............s......... Y.000. 000 

27 . Traitements divers ............... 400. oou 
28 . Encourugements au cotninercc .... 800. o00 
zg . Haras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800. oou 
30 . Uriivcrsités. collégcs. etc .......... üoo. ooo 
31  . Académics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300. 000 
32 . Uihlio~ li6<[iie di1 roi . . . . . . . . . . . . . . .  OO. ooo 
33 . Jardins du roi ................... 72. o00 
34 . Imprilneiies ..................... zoo. ooo 
85 . Constritciions et . entretien des pa- 

lais d e  iiistice. etc .............. 800. ooo 
56 . ~ntendnni des postes . e t  d r p  . secr .. 450. 000 

37 . Autresdiipenses reliitivesnuxpostes . 600. o00 
38 . Frniicliisi.~ ct ~>.tsse.porls ......... 800. 000 

39 . Ordre du Seint..Esprit ............ 600. o00 
40 . Dépenses daiis les provinces ....... G.500. ooo 
41 . 31e de Corse ..................... 800. 000 

42 . Délienses diverst!~ ................ 1.500. o00 
43 . Dépenses art  . du clergé de Fratice . 150. no0 

............ 44 . M . .  d u  cFcrae gtrangoi 50. o00 
45 . DC jenses particilliAres nux pays 

d.6t.ltS ........................ 1.500. 000 
40 . En tretien et confection des routes . 20.000. ooo 

. 4  7 .  Dépenses des villes. hopitaux e t  
ch;iinI~ies de commerce ......... 26.000. ooo 

43 . Suppldinent additionnel. pcur for- 
rricr iine soinriie ronde ......... 78. o00 

Total.. ............ G 1 0.000. 000 

2 2 
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252,000,0(3iO sur G i O servaicn t ~'acquillciueiil des 
charges publiques. 1.a guerre et la marine forrnaient k 
pcu pr6s le quart de la dfpense tolalc. 

NOTE 1X. Chapitre VI1 , page 253. 

La populalion des provinces de pelite gabelle c~ai t  dc 

9,600,000 ames : le se1 s'y vendail 33 liv. 10 s. le quin- 
tal : ces provinces elaient le Lyonnais. le 31Aconiiais, 
le Porel, le Beaujolais, le Bugey, la Bressc, Ic Dauphinc, 
le Languedoc, la Provence, le Koussillon , le Rouergnc, 
le Ghvaudan et une parlie de 1'Aurergnc. Neckcr, t. 11 ,  

p. 8 et 9. Le droit n'elait pas uniforme. Iinp. en fraii., 
loni. 111, pagc 141.  

Dans l'cnccinte mCme dcs grandes gabelles, un pc l i~  
paysde la Basse-Norniandic ne payait qur le vingt-cin- 
qui&n~c du prix du se1 , sous Ic nom de quarl-bouillon. 

Daiisle pajs de Salzizes, c'cslh dire en Fraiiche-Conitb, 
cii Lorraine, dans les trois 6jPchés ct dans une poriion 
de I'Alsace, le scl ¿hit vendu par Ic roi a raison dc 21 1.  
10 s. le quintal : quelques seigneurs ou des villcs d'Al- 
sace jouissaient de ce droit de iabelle. Imp. en fr. ib .  La 
population de ces provinces était de 1,900,000 ames. 

Le pays re'dimd comprenait le Poilou, PAuiiis, la 
Saiutonge, la plus grande parlie de I'Auvergnc, du PE- 
rigord, du Quercy, de la Guienne et du pays de Foix ; 
Q,G25,000 hal~iiarits. 11 n7y avait sur le se1 qu'un droit h 
I'cxiraclion. Necker. 

Les provinces franches, la Bretagne, 1' Arlois, lc Hai- 
- naut,la Flandre,uiie porlioiide I'Auniset de lasainlongi~ 

et quelques districls c.onipris dnns les Fa! s dr p raiide pa- 
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bellcjouissaicnt d'uneimmunite complklc. La population 
de ces pays était de 4,700,,000. Necker. 

Sur une zone de froníieres qui elail de deux lieues en 
Bretagne el de lrois dans les autres provinces, il etait 
defendu aux habitants de conserver chez eux plus de se1 
que leur provision de six mois calculée a raison de 
7 livres par personne. Inip. en fr., tom. rr ,  pag. 230. 

3o.i.ñ X. Chapilrc VIJ, page 24.0. 

Le nom dela taille et la manihre dont elle sc percevait 
ii7etaicn t pas, dans les proviiices rCcemment rkunies, les 
mhesquedans Ic rcslcdu royaume. Dansles troisévechFs, 
la taille s'rppelail imposition ordiiiaire : elle éiai t lcvéc 
d'apr6s les m h e s  principes que dans les pays d'élection. 
11 y avait seulement plus d'arbitraire : toules les contes- 
tations etaient portees devant 1'intendant.En Alsace, I'in- 
tendan t répartissai t seul un  impbt dc 300,000 livres : les 
deux tiers ktaient payés par Ics fonds de terre, le reste 
par 17industrie. La premiere partie de cette imposition 
était réelle. 

Dans 17Artois, pays d7d;;!ats, les imp6Es 6laient Btablis 
d7apr8s la valcur des fonds : on levait un ou plusieurs 
centi.?mes, selon les besoins de la province. Les iiobles ne 
devaient qu'un des centikmes ordinaires ; mais ils etaient 
souniis a tous les ceulikmes exlraordinaires. C7Blait avec 
clcs fonds qu'on pagait le don gratui t. 

Dans la Flandrc Wallonne, le roi dkclarait la somine 
done il avait bcsoin : les États, ou plu18t les baillis des 
quatre seigneurs hauts-justiciers qui representaient les 
États, votaicnt un certain riombre dc vingti&mcs et une 



aiicicnne taille. Les nobles et les ecclésiastiques n r  
p a ~ a i c n t  qu'un vingtiemeeldemi; la provinceen donuait 
tous les ans qualrc ou cinq. 

Daos la Flandre marilimc, tousles fonds contribuaieut. 
Ccci iient peut-elre a ce qu'elle avait fait partie des quatre 
membres de Flandre, 1orsqueArlcvelle fit le premier essai 
de dEmocraiie a u  aiv" siEcle. 

Dans le Hainaut, d'ancicns impbts, des vinglikmcs, un 
imp6t sur les feuu ct les cheminCes remplacaicnl la taille. 

Dans la Franchc-Comlé, les principcs etaicu t les memes 
que daos les pays d'kleclion ; seulement il n'y avaitpas 
de collecleurs. 

EII Lor~aioe,  les esempiions des privilkgibs blaicnl 
plos nombreuses qu'ailleurs : ccux-ci ne pagaient point 
de taille pour les lieux qu'ils occupaiení. Lc seigncur de 
la jusiice du lieu exemptait meme son fermicr. Dans ces 
petites priiicipaui&s,le noble btait fortdc la faiblessem6me 
de son souverain, le peuple Elait plus foul6. Imp. en 
frau., tom. i r .  



NOTE Ijt.  Chapitre 1 V, page 159. 

L'etat de tous les deniers qui sortent de Ea boursc? des sujels 
du roi, de loutes conditions etpour toutes sortes de (26 

penses soit uolontaires , soit n6cessazi.e~; rgserut! la cie, 
le vdtement, le logement et l'entretien des choses ntlces- 
saires pour iceux, le toutpur estimalion, dtantimpossible 
d'en riensupputer avec certitude, ce quese pouaant faire 
les sommes en seraient efrroyables, et partant s'est-on 
contentt! de prendre une espece depied slsr lepuelil s'en 
peut former quelques unes, sinon vraies, a tout le m~ins  
vraisem6laBles. 

Premic'reinen t a gens d'cglise pour 
baptEmes , confcssions , confirmalions, 
distribulions de sacrements, predica- 
tions, visilations de maladcs, services 
exlraordinaires, consecralions et frais 
pour huiles, eaux et pains bhnits, cires, 
flambeaux, cierges, bougies , huiles de 
luminaires et auires frais de marguil- 
leries, a raison de 200 ecus par pa- 
roisse l'une portant l'autre; et de 
quarante mille paroisses qu'il y peut 
avoir par tout le royaume, compris les 
cgliscs qui ue soiit point paroisse; le 
tout par eslimalion 8,000,000 d'écus 
valant; . . . . . . . . . %",000,000 liv, 

Plus pour auriifincs gknhrales el par- 
ticuliCrcs B d6votio0, conslruclions 



(l'églises, inouastbres el autres lieux 
saints; legs leslamentaires pour ceuvres 
pies, obits, fonda lions de services, 
conskcralions d'églises et gens d7égli- 
ses; magnifiqaies sépultures, proccs- 
sions, ornements d7eglises, irnages et 
croix; feles, confrerics B patrons et 
biitons, voyages et pélcrinagcs es-lieux 
sainls; par eslimation a raison dc 
300 k u s  par paroisse el sur le mbme 
nombrede quarante millc kglisesou pa- 
roisses, 12,000,000 d'ecus qui valcnt. 36,000,000 

Plus pour les dimes pagees aux prel- 
tres et cures, et dedans dcs églises 
fondees a raison de 100 écus par pa- 
roisse et eglise, et sur le pied de 
4,000,000 d'écus valants. . . . . 12,000,000 

Plus pour les décimes payécs au roi 
par les gens d'eglises et aulres depenses 
du clergé, ou decimes extra0rdinaire.s 
avec les frais pour toutes ces choses par 
estimation, 1,500,000 Qcus valants. . 4,500,000 

Plus pour argen t porté a Rome pour 
toutes sor les cl'eltpéclilions et annates ; 
pour indulgences, dispenses, consbcra- 
tions de prelats, dédicaces cl'églises ct 
autres semblablesdépenses par estirna- 
liori. . . . . . . . . . . 1,000,000 

Plus pour achats d'officcs , quarls 

an,500,000 



denierspourrcsignations et marcs d'or, 
expkdilioiis de lettrcs et réceptions 
d'oificiers, oblcntions d'honneurs, di- 
gniles, noblesses, exemplions , droiis , 
prerogativcs ct privileges que le roi 
confere par eslimation.. . . . . 12,000,000 

Plus pour Loutes sortes de frais qui 
se ion t. par loules sorles dc conditions, 
de personnes pour affaires de proces el 
plaidoierics pour avoir justicc, tant 
pourles juges el prksenls qu'il leur faut 
fairc quc pour les voyages el ch6ma- 
ges des pariics, salaircs de sollicitcurs, 
avocats, procureurs, huissiers el ser- 
gen ts; lessommcscn son t inestimables, 
el nbaonioins ci par eslimalion. . . 40,000,ooo 

I'lus pour tonlcs sortes de tailles qui 
se levent pour le roi, en vertu de scs 
commissions et dont ses officiers foiit 
les Blats, selon ce quise monte en cetle 
année. . . . . . . . . . . 20,000,0n0 

Plusliour loutes sorles de dcniers qui 
se lhvent par forrnc de tailles el lettres 
d'assictte, .tan1 du graiid sceau que des 
pelils sceaux, pour Ics affaires particu- 
liiircs des paroisscs, tan t pour l'cxpédi- 
lioriqu'enr~gislrcmcnt desdites lcttres, 
qu'altaches sur scelMs et frais dc I'ini- 
posiiion par esliinalioti. . , . . 4,000,000 

--a 

1.56,500,000 



Plus pour toutes sortes de deniers 
qui sc dépendcnt ou déperissent aii 
domrnagc dcs pariiculiers, pour ch6- 
magcs de fetes, perlcs de journées da 
rnarchands, artisans, laboureurs et rna- 
ncieuvres, et dépenses qu'a I'occasion 
d'icelles ils font 6s-tavcrnes, jeux el 
brelans, enscmblc poiir les mailriscs ct 
confrerics des artisans, et metiers par 
estimation ii raison de 100 écus par 
paroisse sur le lricd ci-devant pris. . ia,oOo,ono 

Plus pour tous deniers leves sur Ic 
se1 par le roi, Lant poiir scs droits que 
ccux des officiers, prix de rnarchand, 
archers, droits de passeports, tl'ennbou- 
chures, péages íle rivicre el autres par 
toutcs les provinccs de Francr, par es- 
tirnalioii.. . . . . . . . . i 'r .000,000 

Plus pour tous deniers qui se levent 
pour le roi par formc d'aides nommBs 
quatriemc, huitierne et vingtieme a 
prendrc sur Ic vin, pomrne, poire el 
cervoisc, cninpi-is tous Ies frais des 
officiers par estimation. . . . . 5,000,000 

Plus pour tous deniers qui se levent 
I J O U ~  le roi par forrnc d'entrkc dans Ics 
villes ; péages sur les rivihrcs, pon 1s el 
passagcs, trai tcs foraines, domaniales, 
rues, haut passage, douanr, entrées 

'1 87,500,000 ~i; 



de drogucries et kpiceries, irnpbts, bil- 
lots, ports , havres, brieux, traites de 
b&tes vives, droits d'aiicrage et d'arni- 
raute par eslinialion. . . . . . 8,000,000 

I'lus pour toutes sortcs de deniers 
qui se lL\vcr~t par les villes ct bourgs, 
tan1 par forme de denicrs communs ct 
pnlriinoniaus cluc d'oclroi, pour les 
cmpio]er en leurs menues necessités. . 4,000,000 

Plus pour toutes sortes de deniers 
ílui se dkboorsent par toutes sorles de 
conditions dc pcrsonnes, mais surlout 
par Ics graiids el richcs dc la cour et 
tlcs bonnes villes, outre ce qui est n t -  
ccssairc dc l'honneur ct bienséance eii 
ctr6rnoiiies de jours solcnnels, etren- 
iies, gateaux des rois, chandelcur, fes- 
iins, banqucts, ivrognerics el crapiiles, 
;imourettes, chosses, Iiabits, meubles, 
iiquipages, bhtiments, jardinages, do- 
iures, diaprures, bagues, joyaux, co- 
medies, rnascaradcs, ballets, danses, 

jeux , brelans ct au tres bombances, 
soinp~uositCs, luxcs et dissolutions 

(Economies rojales, tome 111.) 
Dans cc tableau Sully a fait enlrer lcs dkpenses volon- 

iaircs a c81e des dépenses publiques el forcécs; nous 
ii'avons eu égard qu'aux dernieres. Malgré I'iiiexac- 



tilude inevitable de ccrtains chiffres, c'cst un rensei- 
gnciiieii t assez curieux : l'exagkration m&me iioris revele 
le caraclkre de Sully, son anlipathie dc hiiguenot contrti 
le clerge, et son esprit d'econoiiiic opposc au luxe. 

NOTE XII. Chapitre V, pnge 17 6. 

Tailles. ...... 44 .ooo.oool. 
Ferme des aides.. . 4.000 .ooo 
Toutes les g:~helles. i 9.000 .ooo 
Parties cas~ielles. . i .ooo. 000 

Dilmaines et hois.. I . roo ,000 

Cinqgrossesfermes. z .$OO. ooo 
Fermede Bordeaux. r . Soo. ooo 
3 livres par  muid d e  

vin i Paris, 30 sols 
anriens, c t  noa- 
veaux io  sols.. .. I .280.000 

Fernie des 45 sols 
au  lieu d e s p é a g ~ s  
e t  droi ts . .  ..... 530.000 

9 liv. 18 sols de Yi- 
cardie.. ........ r 74 .o00 

Ferme deBrouoge. 254 .o00 
Foriiine d e  Langiie- 

doc. Epiceries e t  
droguer. de Alar- 
seille, e t  2 pour ... ioo d'hrles.. 380.000 

Tiers sur  taux Je 
Lyon. ......... 60.000 

No~ivelles imposit. 
de  Normnridie.. 240.ooo 

Impositions de  la 
riviere de  Loire. 225 .oca 

Ferme d u  fer..  ... 8 0 . 0 0 ~  
Autres fermes non 

ditaillées. ..... r 7 7 .  o00 . Suhv. d u  clergé.. I .30d.000 

(Richelicu, Testameiit politicluc.) 



Nole XIII. Chapitre VI,pages 192, 195, 202. 

Etat des revenuJ en r 66 r . 

(Forb., tome 1, pages 281, 304, 445,  555.  ) 



Gabelles. ................ 

Domaines d'Als ,~ce . .  ...... 

Net ... 44.451.360 



SO'I'ES ET P ~ ~ C E S  JUSTIFICATIVES. 3 49 

Rtat des r e v e t ~ i ~ s  et des chnrges en 1670. 

Nel . .  . . 70.483.834. 
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Pnrties du trésor royai erz I 685. 
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Dans le dcrnicr tablcau, les charges el dimiiiuiions 
ne sont pas conipriscs dans la premiére colonne; l'en- 
semhlc de la rcccitc était donc dc 119,876,706 liv. 

[.e leclcur pcut jugcr par lui-ni&me les r~sul ta ts  dc  
I'adminisiration de Colhcrt; il conyient peut-&re d'ex- 
pliquer ce qu'on entendait par charges et  diminutions. 
'i'oules les deites de 1'État avaient pour gage u n  rcvenu, 
Ics aides, Ics gabcllcs par exemple; on  commengait par 
paycr les dctlcs pcrp6luelles, et ce qui reslait Clai t seul 
coriipris dans lcspal-lies d u  TrFsor rojal. Les gages de la 
inagislrature etaient compris daos les charges; en  effet, 
ce n'était pas une  fonction publique qu'il s'agissail de 
rétribuer, inais une  vérilable dettc. Le magistrat etail 
(levenu propriélairc de son office en pagant le droit 
arinucl; cu outre, dans plusicurs occasions, ils avaient 
pris part a des emprunts deguises sous le nom d'aug- 
niciiiaiion de gages; ils cfaient donc créanciers de  
I ' E L ~  t.  

On peut suivrc dans la colonnc des charges et dimi- 
nutions Ic ~irogres des réduclions ; de 166 1 a 1 662, elles 
ftirrnf d r  huit millions cnviron. 
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NOTE X I V .  Chapdre VI ,  page 1.95. 

Releve de tous les ofFces de justice et de Fnances du 
royaume en 1 6 6 4 .  
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